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PARIS
I

|iurcs Incicns ft gloîifrnrs
" ACTA. 4'JO

RARES i CURIEUX slaiilia iiiiploravii Cl iiii- A siUilia el abyssus niiilin, non esl lociis Carllnisi.i!—
{jBii.M i t .< «^. "Vf , et quud possct ad cre- iiidigiiior jiulicandus ex eo.quoil, posiqiiam sex aimis

muin et celLe jain pia?giis(alain dulcedineiii et

desiiicialam requiem repodare.

18. « Et ciim smiiimis poiuifox vellet eiim con-

fir.iiare in arcliicpiscopmii Rcgienseiii , ad qiiam

cccit'siain, ipso papa aiiiuiente, eioctiis fiieral (19),

iinllo modo coiisensil, sed ipso sprelo aiquc con-

tiiiipto, apostidico valcfaciciis ad Calabiia; qiian-

dain eienium, oui Tiirris iionieii oral, Deo diico,

jieivciiil, ibiqtie, iiuiitis clericis et laicis congroga-

lis, iiioiiasleriuin insliluil, in qiio usqne ad fuiein

\il;i; sua? in solilaii» vilLe proposilo buinililale

conslaiis, cbarilale flagrans, devolione fcrvcns, Deo

senipcr adbaîsil, et ibidem ilinerarii siii cinsiini

féliciter cniisnmmavil (iiO). Qiiem gloiiosiim Palicin

adcplnni fuisse braviiim , et coionam felicilalis

optenia; (bvina clenientia per iionmilla miraculosa

initieia declaiavit,

19. « Priiis lainen qii'Mn de curia recei'erel, ejus,

ul tredilur, ineiilis cl precibns, diviija misericordia

omnes cjus socios et subdilos revocavit, ita quod

oninino omnes i-edirc Cailliiisiam roiisoiiserunl (21).

Et ideo n.agister Bruno impetravil a sumnio poiili-

fice lilleras'ad venerabilem viruin Signinuni abbaleni

nionasleiii Cas;ic-Oei, qnalenns locuu) Carlhuhi;c

derelieluni per niagislinm Biunonem oninino iiifia

triginta dies a recepiione papalium lillerarnm rcd-

deret et reslitneret sociis ac subdilis magislii Biu-

iionis <;nm omni priàlina libeilaie.

20. I El istne videnlur priuice liilera papales, qux

inveinuniur de ordine Caiiluisiensi faccre mcniio-

ncin (2:') ;
qnxcirca principium Cartniarii Caitliusi;i;

sunt coiisciipla;. Abbas vero Signinus, reccplo nian-

dato apostolieo, gratanicr cl liilariloi" oI)edivil, et

niagislro Landnino ac suis sociis locuni Cailliusix

libère et liliernm reddidil per publicuu) instrunien-

tnm, (piod circa principinui Carlularii Carlbiisiie est

Iranscriplum (Sj). Picediclum anleni frai rem Lan-

dninum niagister Bruno priorem ordinaverat Car-

lliusiic, antcquam ad parles Calabriaî Iransmea-

rel (2i).

21. < Quia igilnr judicia Dei sunt iucomprclien-

fuerat divino cnllui dedicalus, a prnt-dictis sanclis

\iris fueril derelictus; sed polius proptcr lioc est

iiiirabilior cl dignior reputandiis, quasi, qui eliaui

derelictus, laiita; virtulis fuerit, quod suos incol,;s

nierucrit ac pr.-evaluerit revocare, nec sine Doi

culloribus, ncc absque divinis laudibus potuerit re-

iiianerc.

22. e Sicut cliam divins; dispensalionis Provi •

deniia apostolos, jam coeli et terr;e principes, a;lerna

pra'deslinalionc consiilulos, in passionc Cliristi iii-

liilominus cadcre permisil, et a veritalc Clirisliana;

ndei separari (23), ita etiani quod aliqui ex discipu-

lis, civiialc sanditicaia Jérusalem dorelicta, ad
" casti'lla cxlrinscca inliilclilaiis veiilo dispersi, dc-

speralionis fluctibus vaciliabant , Cbristo veruni-

tanien corporaliler resurgenle, resurrexerunt et

ipsi spiriiiialitcr, ronslaiiiiores et firniiores in fide,

cl amore Christi postinodum perniansuri, et quia

jam reccsscranl ab Jenisalem sladiis sexaginla,

eodeni die redeunlos futruut Cbrisli visionc cu:ii

aliis discipulis reloruiali; ila Deus Carlliusia; inro-

las primo dimisil rci edere, ul posica redcnnies fir-

iniores exiaicreni, ei in saiicta perseverantia l'or-

liores.

23. < Qui eniih in fine scxti anni rccesscrani, in

scplimo anno rcdieruiil (2G), ut darctureis inielligi,

qasd, sicut scplima die Doudnus in crcalione pii-

p niaia a laboriosis opcribus requie\il, et post pas-

sioiieni codcm die qnicvil siniililer in sepulcro, et

sttpiimns auinis iu lege général! [n/.,nalurali] fneiat

deditus rcquiei, et sepiies septiinus annus dici.iur

jubilei, ita sepiimo anno habitatores Carihusiœ je-

dcuntes, ibidem a siniilibus cessantes operibus prc-

caltirurn, spiriluali conlemplalionis reqnie recreali

cl in sepulero Cliristi, id esl in clauslro et celli)

abscondili qniescenles, tandem ad septimum septe-

nariuni jubilei, laudeni et requiem ^elcruam a;leri.:e

gloria; designanlis, ipsi lune numéro sepleni f. li-

citer pervenirenl.

2i-. i Bruno igilur, vir sanctissimus ci tendua

scienlia pr.cdilus, tam divina scilicct quam liumuna.

(19) .iVd Ilhegiensem in Calaîiria arcbicpiscnpa- vium ininli num. 529. Cnelerum quid de teniporc:

(nui Sanclns nosicr eicclus seu postulatus fuit anno '^ quo flnrnirit bie Sancti nnsiri biograplius, e rar-

lulario Oarlbusiciisi, cujus bic meminit, coucluden-
diHU appareat, viilesis conimentarii pranii num. 12

et scqij. cxpnsilnm.

1090, nli probant, qua: bnc speclantia in comnien-

lario num. 552 et seq. adduxi.

(20) Anno scilicpt, m rommenlarii pr.Tvii num.
7-29 docni , 1101 , cnm sibi jam in Tiirrilana nreino

iriginla eirciler discipulos adjnnxisset, uli c Tuni-
l;inorum, qui Landuiiio post Sancti obiluui obedicn-

liani promiserunt, nionacboruni talalogo, in com-

iiienlarium pra^vium imni. 022 illalo, fas est col-

ligere.

(21 1 Ut omnes Brnnonis discipuli Romani ad cnm
coiivpuerint, miraeulo factum , innuere hic videtiir

»(i-,ler bidgrapbus; qûa de re , quid senliam, Com-
nieularii proivii num. 527 edixi.

(22) l'unlilicias illas litteras comnienlarii prœvii

num. oi'i intégras deili; in iis aulem, non ordiids

Cartbusiensis, sed ccllx dunlaxal seu monasterii, a

Hrunoii'i conslrucli, mcniio (il.

(25; Instruinculum isiud in commenlai'ium prx-

I'atkoi.. CLII.

C^i) Laiiduinum S. Bruno, non lune primnm .

cuni apad pontiliecm jam exisleret, uli liic iudicaii

videtnr, sed cnm e Cartbusia abiret, priorem coii-

nlilëit, uli li(iiict e recilatis in comnientario pra'v n

num. 529 lilteris, ipiil us Cailbusi.im Landuin >

aliisque Sancti discipulis triguinus , Cas;E-Dei abbas,

restituit.

(25) Omnes apostolos in Cliristi Passionc a fide.

defecissc, snli helerodoxi asserunt; quare a ven»

hic aberral biographiis.

(26) Liqnel'liiuc, ciiam secundum Ininc bingra-

plium nostruni aiinos scxquibus S. Bruiio,:iule(piaiii

ab Urbano II papa Roinam evocarelur, Cailbusi.uii

rexit, incomplelos dunlaxal fuisse.
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INTRODUCTION.

PUISSANCE, SAGESSE ET BONTE DE DIEU
ÉTUDIÉES

DANS LES MECANISMES DU MONDE ORGANIQUE

ET PARTICULIEHEMENT DANS LA STRUCTURE DU CORPS HUMAIN.

L'excellence de la»l)eoutc apparlionl à l'homme,

cl c'est comme un admirable rojaillisscment de l'i-

mage de Dieu sur sa l'ace.

L'Iionmiccsl le complcmcnl des œuvres de Dieu.

01 après l'avoir fait comme son clief-d'œiivrc, il

«lemeure en repos.

(lîossi.ET, Elév. sur Ira wijul.)

Dans les divers ouvrages que nous avons publiés jusqu'ici, sur les sciences pliysiquos et

naturelles, nous nous sommes complu à arrêter nos yeux et notre pensée sur le spectacle

de cette nature terrestre, où la puissance et la sagesse de Dieu se déploient, avec une va-

riété sans bornes, en chefs-d'œuvre de grâce, de beauté, de perfection, qui confondent ou

ravissent. Sur cette scène admirable, nous avons vu que chaque créature a son langage, son

moyen d'expression, pai lequel elle se manifeste et parle à l'homme. La terre parle par

toutes ses productions : le minéral, le végétal, l'animal, parlent par leurs formes, par leurs

mouvements, par leurs qualités et leurs phénomènes. La nature est cet arbre merveilleux

dont il est fait mention dans la fable orientale : arbre immense, aux mille cris, aux innon>

brables voix; toutes ses feuilles chantent, et forment en chantant, sous le cie', un perpé-

tuel concert d'ineffable harmonie, qui varie selon l'ordre des saisons, selon l'heure de la

nuit ou du jour.

Portez vos regards dans les profondeurs des cieux, abaissez-les dans la poussière de la

terre, parlout vous trouverez la nature se présentant avec une apparence d'infinité, qui est

le caractère propre de son Auteur. C'est un [lalais où le moindre tics serviteurs porto la

Kvrée du prince. Les astres dans le ciel, les flotsde lumière qui inondent l'espace, l'innom-

brable multitude d'êtres qui se meuvent sur notre planète, les relations qui les

lient harmonieusement les uns aux autres, écrasent de leur volume ou de leur

petitesse, de leur nondjre ou de leur dislance, l'imagination do l'homme; mais la puis-

sance et la sagesse du Créateur sont présentes partout; ce qui nous échappe, son œil le voit,

son gouvernement l'embrasse. Il sait combien d'atomes de lumière remidisscnl l'espace,

combien de molécules aqueuses sortent du sein des mers et combien y relourncnt; il sait

le nombre des soleils qui resplendissent dans l'incommcncurablc étendue; il n comjilé

les êtres de chaque espèce qu'il devait appeler à la vie ; il a vu linsectc qui, sur un point

imperceptible, est lui-même un point... Il n'y a pasdintiiii pour Dieu, rien n'est grand,

rien n'est petit pour celui qui est lui-même sans mesure. Etudier ses ouvrages, c'est les

admirer : toute découverte qu'on y fait devient une preuve de ses altril)uts divins. On y
aperçoit enmôme lempsune similitude et une correspondance assez prononcées pour cons-

tater qu'ils sont sortis de la même main, cl une diversité assez caractéristique pour nous

apprendre combien les plans de l'Ouvrier furent vastes et ses pensées fécondes. Les objets

.'es plus uniformes diiïèrent par quelque côté, cl pourlanl l'unité existe : les ronlrasles sont

Dict;on\. i)'.\\Tuiioroi.OGiE. 1



{| IMUODLl.llON. ,,

iiuiiiifusles, cl !os rapjinrls i^éiiûr.nit on |inrticiiliers en df^rnii'ent. D.ins rutta irarai'ii^n

r.iiiiii|UL', (.luKiiie iiiilivi'ln Iciiiiiu un loin, sans cesser il'Olrtj |>arli!? I.irmooi^'is Je 1 ec-

sumlJe (I).

n.ms lous les ôlres il y a luii' iiloc, ridée qui a présidé à leur cr<^.alion, ci qui est 'i la

fois le principe cl In iin de leurcxislence. La sagesse qui les a formés lirille, à Iravers leurs

j>liénomènes el dans leur tiéveloppcnient, jiar l'harmonie de leurs ivirlies, par leurs rap-

jiorls avec les aiilres existences el avec l'ensemble du monde, et c'est de cello manière

qu'ils élèvent notre raison jusqu'à l'Etre supérieur qui les a créés cl qui les conserve. Mais

r(>tte intelligence, cette sagesse qu'ils révèlent n'est pas à eux; ils ne comprennent pas i'i-

ilée qu'ils expriment : ce sont des symboles qui ignorent leur signification; ils ne parlent

>\n'h l'Iionune intelligent, ou plutùl celui qui les a faits nous parle par eux ; il ies ercploie

comme les lettres el les caractères d'un langage sublime jiour se révéler à l'homme, ihom-
nie, caractère le plus saillant, lettre la plus significative de ce monde de iihénomèncs. I.a

science est cette interprétation de la nature qui nous élève, par l'observaiion des faits et

des lois qui les régissent, jusqu'au Créateur. Voir, ])crcevoir, concevoir avec fonscicncc,

])uis exi)rimer ce qui a été vu, perçu, conçu, pour bénir et glorifier l'.Vutcur de tous ies

êtres, c'est le propre de la créature intelligente, c'est le rôle de l'iiomme sur ia terre.

Oh ! que la contemplation de ce magnifique, de cet immense, de ce ravissant système de

bienveillance qui embrasse tout ce qui pense, sent ou respire, est propre à élever, à agran-

dir notre âme, à balancer, à adoucir toutes les épreuves de cette vie fugitive, à soutenir, h

augmenter noire patience, notre résignation, notre courage, h nourrir, à exalter tous nos

sentiments de reconnaissance, d'amour, de vénération pour cette bonté adurable qui atvie

tout ce qui est, qui 7ie hait rien de tout ce quelle a fait, qui n'a rien créé, rien ctulli que pcr

umour (i).

Aujourd'hui une nouvelle série de mcrvoillcs plus frappantes encore, s'il est pos>ibiC,

s'ofl're à notre contemplation ; nous allons étudier le chef-d'œuvre du Créateur, nous auons

parler de l'homme.

L'homme réunit dans l'organisation de son corps les modulations et les concerts les plus

a3réables,les courbes les plus ravissantes. La beauté repose surson visage, la grflce est em-
preinte dans chacun de ses traits. La noblesse et la dignité respirent dans son altitude et

dans sa démarche; les proportions les jjIus harmoniques se révèlent dans la forme, la dis-

position et le jeu de ses membres; ses yeux, où brillent une lumière pénétrante, un rayon

lout céleste, ont des mouvements ineffables, et les contours de sa bouche sont dessinés j;ar

le doux renflement de deux lèvres vermeilles où siège le sourire qui répand la joie autour

de lui, et d'où s'échappe, en Ilots mélodieux, la parole, présent divin, écho de ces voix in-

térieures, l'intelligence, le sentiment, la raison qui constituent notre grandeur et établis-

sent nos véritables titres à la domination de la terre. Toutes les parties de son corps se

rapprochent sans gène et s'agencent avec harmonie. Ses bras l'accompagnent et ne le por-

(1) Parmi laiil de ciéaiiires terrestres, aquatiques, aéiicnnes, dont se compose le iiiorule animé, pas une
n'a le droil de se croire négligée. Le ciron se repail, el le laureau superbe remplil à diserélioi. son double
cslomar. Quelle variété de mets le grand Pourvoyeur élail donc cliargé d'appiéler! Ici, il fall; il des gra-

inens; là, du feuillage; ailleurs, des racines; à tel animal, des chairs; à Ici autre, des fleurs, .^u milieu de
;:inl de soU.eiUides, la nature suffit h lous les besoins, el, gardienne iiilelligenle elle conserve ses maga-
f.ins dans une inépuisable abondance. Ue mémi- (|irclle assiijiie à ( liaque êtie S(ui emploi direcl ou indiiert

dans le svsléme général, de même elle lui indique un genre paniculiei de nonnilure. Si le Irède avait clé

l'aliment exigé de tous les quadnqiédes; s'il a\ait fallu du clièno oii du jasmin à Ions les insectes, plusieurs

plantes se fussent trouvées inutiles, cl les auUes eussent élé dévorées jusqu'à la racine. Qu'a fait 1;- \ol nié

créatrice? En mullipliaul les espèces dans le règne anima), elle les a diveisiliées dans le icgue vé.i;élal. Dans
celui-ci, elle a varié les formes cl les saveurs; dans celi:i-là, les goûts et les pencliauts. Selon l'appétil ou
l'imporiance des convives, elle les appelle par couples, par centaines ou par milliers, à la consommation de
S"? richesses. Toujours elle balance les besoins par la quantité, el lis desiruciious par des générations

nouvelles. Les espèces sont-elles plus nombreuses (pi'il n'entre dans ses desseins ? elle suscite un ennemi
Itdroil ou puissant pour ia débarrasser d'une population superllue. Leurs tribus coiumencenl-"lles an con-
Iraiie à s'épuiser ? elle en recueille les restes épars el les préserve d'eue ruine totale, ainsi que le tirent lis

Hébreux, pardoimanl aux Benjaminites retirés sur le roclier de rdiinniidii, pour que le nom d'un tics enfants

^[c Jacob ue fût pas eUàcé parmi ses hères.

^2) S.iy. \i, '1j.
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ti'iit pas. C'est par la moindre portion de lui-même qu'il IoucIjc là terre; il ne communiijue

avec elle que par un point, comme s'il ne devait la fouler qu'en passant. Il marche, et l'on

sent qu'il va donner des ordres; il s'arrête, et le sol, dont sa noble figure se détache, ne lui

sert que comme de piédestal autour duquel les divers animaux se groupent en manière de

bas-reliefs. Une ligne moelleuse et flexible semble descendre de sa tête à la plante de ses

pieds : l'esprit de vie la parcourt tout entière, circule autour des formes, les anime, et fait

briller sa teinte carminée à travers une peau diaphane : création merveilleuse où la vigueur

et la grâce naissentl'une de l'autre et s'unissent sans efforts. L'homme a reçu de la nature,

avec les plus belles formes dans son corps, le sentiment de la Divinité dans son cœur, l'in-

telligence de ses ouvrages dans son esprit, l'instinct de l'infinité et de l'immortalité dans ses

espérances.

« Contemplateurs des œuvres du Tout-Puissant, votre admiration s'épuise à la vue de

ce merveilleux ouvrage. Pénétrés de la noblesse du sujet, vous voudriez en exprimer forte-'

ment toutes les beautés, mais votre pinceau î-rop faible ne répond pas à la vivacité de vos

conceptions.

« Comment, en efifet, réussir k rendre avec énergie ces admirables proportions, ce port

noble, majestueux ; ces traits pleins de force et de grandeur, cette tête ornée d'une agréa-

ble chevelure, ce front ouvert et élevé, ces yeux vifs et perçants, éloquents interprètes des

sentiments de l'Ame ; cette bouche, siège du ris, organe de la parole; ces oreilles, dont la

délicatesse extrême saisit jusqu'à une nuance de ton ; ces mains, instruments précieux,

source intarissable de productions nouvelles ; cette poitrine ouverte et relevée avec grAce ;

cette taille riche et dégagée ; ces jambes, élégantes colonnes, et qui répondent si bien à l'é^

difice qu'elles soutiennent; ce pied enfin, base étroite et délicate, mais dont la solidité et

les mouvements n'en sont que plus merveilleux.

« Si nous entrons ensuite dans l'intérieur de ce bel édifice, le nombre prodigieux dé

ses pièces , leur surprenante diversité , leur admirable construction , leur harmonie

merveilleuse, l'art infini de leur distribution, nous jetteront dans un ravissement

dont nous ne sortirons que pour nous plaindre de ne pas suffire à admirer tant de mer^

veilles.

« Les os , par leur solidité et (lar leur assemblage , forment le fondement ou la charjienta

de l'édifice : les ligaments sont les liens qui unissent ensemble toutes les piièces. Les

muscles, comme autant de ressorts, opèrent leur jeu. Les nerfs, en se répandant dans toute

les parties, établissent entre elles une étroite communication. Les artères et les veines,

semblables à des ruisseaux
, portent partout le rafraîchissement et la vie. Le cœur, placé

au centre, est le réservoir ou la principale force destinée à imprimer le mouvement au

fluide et à l'entretenir. Les poumons sont une autre puissance ménagée pour porter dans

l'intérieur un air frais et pour en chasser les vapeurs nuisibles. L'estomac et les viscères

de différents genres, sont les magasins et les laboratoires où se préparent les matières qui

fournissent aux réparations nécessaires. Le cerveau, appartement de l'âme, est, comme

tel, spacieux et meublé d'une manière assortie à la dignité du maître qui l'habite; les sens,

domestiques prompts et fidèles , l'avertissent de tout ce qu'il lui convient de savoir, et

servent également à ses plaisirs et à ses besoins (3). »

Prêtons Toreille à la voix mélodieuse de Bernardin de Saint-Pierre :

« Le corps humain offre mille harmonies avec toutes les puissances de la nature, mais

surtout avec celles de la terre. Le paysage le plus varié n'a rien d'aussi ravissant dans ses

forêts aériennes, les groupes de ses montagnes, les sinuosités de ses vallons, les projections

lointaines de ses plaines. Considérez l'homme assis, couché, debout, dans un fond, sut*

une hauteur, vous découvrirez dans toutes ses attitudes et ses positions de nouvelles beautés.

Les artistes, qui le dessinent depuis tant de siècles, trouvent ses formes aussi inépuisables,

aue les moralistes qui l'étudicnt, ses passions ; il semble que son cœur ait autant d'instincli?

(iuiërents que son corps a de muscles. C'est avoir atteint le comble de l'art en tous genres, qnd

(3; Ch. Bc«s.NET.
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de savoir rendre ses pjrAces, ses proportions, les affections vai-iées qui l'animent, et tout

son ensendjle. Les animaux n'offrent rien de semblable; leurs facultés, bornées à uno

seule industrie, sont enchaînées par la nécessité; leurs formes sont offusquées de poils, de

plumes, d'écaillés; vous apercevez en eux, non une raison libre, mais des instincts

circonscrits; non un corps, mais un vêlement. L'homme seul étend son intelligence à toute

la nature ; lui seul montre sa beauté personnelle à découvert. Les dépouilles de tous les

animaux servent à sa parure, depuis la j)eau du lion, qui couvre les épaules d'Hercule,

jusqu'aux fils transparents du ver à soie dont se voile Béjanire.

« Viens donc, belle figure humaine, viens et rerois mes hommages; que la terro

reconnaisse en toi son maître ; parcours-en les monts les plus escar|iés et les vallées les plus

profondes, traverses-en les dilférentes zones : toi seule, de tous les êtres animés, en as le

pouvoir. One l'argile, les rochers, les métaux, obéissent k tes lois, et qu'ils entrent dans

la construction de ton habitation passagère
;
qu'ils figurent ta propre image sous tes mains,

mais que la beauté de cette image disparaisse devant la tienne. O homme! n'admire point

les chefs-d'œuvre des Grecs : l'Apollon du Belvédère n'est que le chef-d'œuvre de Phidias,

et toi, tu es celui du Créateur. Fusses-tu contrefait comme Esope , toi seul es digne de ton

admiration. Jamais le marbre n'a palpité : il reçoit au dehors la forme humaine, mais ii

reste toujours au dedans sans vie et sans reconnaissance. Pour toi, tues sensible aux

bienfaits de ton auteur, tu es à toi-même la preuve la plus toucnante de sa itrovidence. En
couvrant la terre de biens , il donna le mouvement de progression k tes muscles pour la

parcourir, mais il t'éleva au-dessus de ta sphère, en te donnant l'idée de lui-même : il a fait

servir ses ouvrages de modèle à ton intelligence , afin de t'npprocher de lui et de te faire

connaître que tu étais réservé h de célestes destinées. »

Entrons dans les détails.

§1.

Le meilleur moyen de préparer l'esprit à la contemplation du vaste sujet qui nous occupe

et de faire saisir avec évidence cette vérité, qu il y a un dessein dans les ouvrages de la

maiitrf, c'est de comf)arer d'abord un objet individuel avec un autre, comme un organe

avec un instrument ial)ri(pié par l'homme. Essayons, par exemple, de comparer l'œil humain

avec une lunette d'appror.ho. Le premier examen nous montre une parfaite analogie entre

les deux machines et leur but. 11 est clair que l'œil a été fait ])Our voir, tout comme la

lunette a été faite i)Our aider l'œil. L'un et l'autre sont faits sur les mêmes principes, et

conformément aux lois qui règlent la transmission et la réfraction de la lumière. Je ne

parle pas de l'oi-igine des lois elles-mêmes; mais ces lois étant déterminées, la construction

des deux machines leur est également analogue. Par exemple, les lois de la réfraction

demandent que, jjour produire le même effet, les rayons de lumière qui passent de l'eau

à l'intérieur de l'œil soient réfractés par une surface plus convexe que cela n'est nécessaire,

pour produire le même effet que ces rayons de lumière produiraient, s'ils passaient de l'air

ùans l'œil. En conséquence, nous voyons que la lentille, appelée cristallin, est beaucoup

plus sphérique dans l'œil d'un poisson que dans l'œil d'un animal terrestre. Quelle preuve

plus évidente d'un dessein peut-on donner que cette différence? Comment un mathématicien

ou un faiseur d'instruments d'optii[ue pourrait-il mieux démontrer la connaissance des

lois relatives à la vision, que par une telle application des moyens au but?

Mais, dira-t-on, comment peut-on comparer un organe qui aperçoit, avec un instrument

qui n'aperçoit point? Le fait est que l'œil et la lunette sont également des instruments,

et que le mécanisme de l'un est parfaitement analogue au mécanisme de l'autre. Observons

quelle est la constitution de l'œil. Pour que la vision s'opère, il faut que l'image d'un objet

se forme dans le fond de l'œil. Pourquoi le faut-il? Comment cette image qui se dessine au

fond do l'œil se trouve-t-elle en rapport avec la sensation produite? C'est ce qu'il est peut-être

impossible de déterminer. Mais ce n'est pas ce qui nous importe dans ce moment. Ici

,

comme dans beaucoup d'autres cas, nous pouvons suivre jusqu'à un certain point la partie

mécaniciue de l'invention; mais nous arrivons bientôt k la partie qui n'est pas mécanique.
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et là nous sommes arrt^lés. Cela n'emiJÔche point que nous n'ayons une ccrliluile parfaite

de la chose que nous avons saisie. 11 y a cette diffcVence entre un automate et un animal

,

que dans celui-ci, nous suivons la trace du mécanisme qui le fait mouvoir, jusqu'à un
certain degré, oii nous sommes tout à coup arrêtés, soit parce que les parties à observer

deviennent trop subtiles pour nos sens et pour nos instruments, soit parce qu'au delà des

lois mécaniques, il se trouve quelque chose qui en est tout à fait en dehors , et que nous

ne pouvons comprendre; au lieu que dans l'automate, nous remontons jusqu'au principe

de chacun des mouvements qu'il est capable d'exécuter. Dans les deux cas, le raisonnement

est également concluant pour toute la partie de l'examen que nous sommes en état de suivre.

Par exemple, dans le cas dont il s'agit, c'est une chose certaine, parce que l'observation

et l'expérience la démontrent, que la formation d'une image au fond de l'œil est une

condition nécessaire de la vision parfaite. Tout ce qui peut rendre l'image moins distincte,

affecte également la vision. La formation de cette image étant donc nécessaire (n'importe

comment) à l'exercice du sens de la vue , je dis que l'appareil de l'œil qui détermine la

formation de cette image, est arrangé exactement sur le même principe que l'appareil du

télescope ou de la chambre obscure. Les instruments sont parfaitement analogues en!re eux;

le but est commun, les moyens sont semblables, et l'invention est précisément la même.

Les lentilles de la lunette d'approche, les humeurs de l'œil se ressemblent parfaitement

dans la forme générale, dans la position, et dans la faculté de réfracter les rayons de

lumière de façon à les rassembler en un seul point, à la distance requise du cristallin et de

la lentille. Or dans l'œil, cette distance se trouve exactement calculée aihi que l'image se

trace nettement sur la membrane étendue pour la recevoir. Comment serait-il possible,

dans deux cas si parfaitement semblables, d'exclure l'invention pour l'un des deux , et de

reconnaître que, pour l'autre, rien au monde ne peut être plus évident que l'invention'?

La ressemblance des deux choses est encore plus rigoureuse qu'elle ne le paraît d'abord.

Les lunettes d'approche étaient imparfaites tant que les lentilles séparaient les couleurs

dans le passage des rayons de lumière, et teignaient les objets, surtout dans les bords, des

couleurs de l'iris. Depuis longtemps, on désirait trou ver le moyen d'obvier à cet inconvénient;

lorsqu'enfin un opticien habile imagina d'analyser avec plus de soin qu'on ne l'avait fait

jusqu'alors, la disposition des diverses humeurs du globe de l'œil; car il y avait eu, dans la

fabrication de l'œil, le même genre de dilllculté à vaincre. Il découvrit que cet inconvénient

avait été prévenu par la combinaison de diverses lentilles appliquées les unes aux autres,

et composées de substances dont le pouvoir réfracteur était diiïérent. L'opticien partit de

là pour essayer de composer ses lentilles avec des verres de densité différente; et il parvint

à corriger le défaut des lentilles simples , en imitant, au plus près possible, les moyens

employés dans la construction de l'œil. Je demande si le modèle après lequel l'opticien a

travaillé et atteint son but, en employant les mêmes moyens, a pu être construit sans aucun

but (4).

Il y a d'autres points qui ne sont pas d'une ressemblance rigoureuse entre l'œil et la lu-

nette d'approche, mais qui peuvent fournir à la comparaison , parce que la supériorité de

l'œil sur l'ouvrage de l'art est fondée sur les lois qui appartiennent également aux deux

machines.

L'œil avait besoin de deux propriétés (pii n'étaient pas nécessaires au môme degré tlans

une lunette d'approche. Il fallait 1° que l'organe pût se prêter auxdilférents degrés de lu-

mière; 2° qu'il fût également propre à remplir sa destination, quelle que fût la distance

(4) A mesure quo fart d'oliserver se perfeclioiiiie, on découvre do nouveaux sujets d'admiralioii dans
1rs organes des èlres animés. On peut voir, dans la Bibl. Brit., vol. XXII {Scietices et Arts), p. T^i:>, !o

résultat des observations du chimiste Chencvix sur les luiineurs de l'ceil. Dans l'œil du mouton, la pesan-
teur spécifique de l'humeur aqueuse et de l'humeur vitrée est de 10,090, l'eau étant 10,000. L'humeur
cristalline pèse 11,000. Dans l'œil de l'homme, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée pèsent 10,053, et celle

du cristallin, 10,790. Comme le volume de l'œil de l'homme est moindre que le volume de l'œil du mou-
Ion, on peut conjecturer que l'Auteur de la nature a augnicnlé la dcnsUé de l'humeur cristalline, pour
conserver à l'oryane sa piopriélé achromatique.

y'
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de l'objet, depuis trois ou quatre pouces, jusqu'à plusieurs lieues. Ces difficultL's ne se

présentaient pas au constructeur de la lunette ou du télescope. Il a besoin de toute la lu-

jiiière qu'il peut se procurer, et l'instrument n'est point fait pour observer de près.

Un admiralile mécanisme a été employé dans la fabrication de l'œil , pour pourvoir à ces

deux choses. La pupille, ou le trou par lequel la lumière pénètre dans l'œil, a une cons-

truction qui lui permet de se contracter lorsqu'il y a trop de lumière, et de se dilater

lorsqu'il n'y on a pas assez. L'intérieur de l'œil est une chambre obscure, dont la fenêtre

s'ouvre plus ou moins, pour régler la quantité des rayons de lumière qui pénètrent : cela

se fait sans effort, promptement, et toujours au moment du besoin, par le seul effet de ce

curieux mécanisme.

Observons ici, en passant, que la pupille de l'œil humain conserve toujours exactement

sa forme circulaire, quelles que soient ses dimensions. C'est une structure extrômemeni

singulière ; et si un artiste essayait de l'imiter, il verrait qu'il n'y a qu'une seule manière

de disposer et combiner des cordons ou dos fils, pour que le problème se trouve résolu,

c'est-à-dire, pour que la pupille puisse former un cercle exact, dont le diamètre varie sans

cesse : or les cordons ou libres de la pupille ont été disposés précisément de cette raa-

pière-là.

La seconde difficulté n'était pas moindre. Il existe de certaines lois fixes, dont les effets

sont calculables, et qui règlent la manière dont la lumière doit se transmettre. Il fallait

que l'œil fût susceptible d'une certaine modification pour pouvoir toujours rassembler

dans le môme point sur la rétine (ou la toile tendue pour recevoir les images) les rayons

qui lui arrivaient de diverses distances, et sous des angles différents. Les rayons qui par^

tent d'un objet très-voisin de l'œil, et qui par conséquent entrent dans cet organe en di-

vergeant beaucoup, ne peuvent pas être rassemblés par un simple instrument optique de

juanière à former une image nette dans le même point oii se rassemblent des rayons pres-

que parallèles entre eux, c'est-à-dire, partant d'un objet placé à une grande distance. l\

faut, pour opérer cette réunion, des lentilles plus ou moins convexes selon les distances.

Chaque lentille a son foyer, c'est-à-dire que le point de réunion des rayons qui arrivent

sur sa surface, est à une distance fixe et toujours la même. Mais il faut que le foyer de la

lentille de l'œil se trouve rigoureusement sur la rétine, pour que l'image de l'objet soit

nette. Cependant, par les propriétés immuables de la lumière, le foyer se trouve plus loin

derrière une lentille quand l'objet est rapproché, que quand l'objet est éloigné. Dans les

instruments d'optique, l'on change les oculaires, ou bien l'on rapproche ou on éloigne les

verres les uns des autres pour obtenir l'effet désiré, c'est-à-dire une image nette. Mais

t'omraent cela pourrait-il se faire pour l'œil? Cette question a été un objet de recherches

pour les anatomif/es et les physiciens. La modification qui devait remplir cet objet est

d'une nature si subtile, qu'elle a dû échapper longtemps aux observateurs ; cependant un

pxamen judicieux et persévérant de l'organe de l'œil paraît avoir triomphé de ces difficul-

tés. On a enfin découvert que lorsque la vue se dirige sur un objet très-rapproché, il s'o-

])ère tout à la fois trois changements dans la disposition des parties de l'œil. La cornée , ou

l'enveloppe extérieure du globe de l'œil, devient plus convexe; le cristallin se] porte en

?vant, et la profondeur de l'œil s'augmente. Ces trois changements font varier l'action de

l'organe sur les rayons de lumière exactement au point convenable pour atteindre le but,

;'est-à-<Jirc pour que l'image de l'objet très-rapproché se dessine nettement sur la rétine.

La vue se fixe-t-elle sur un objet éloigné? la cornée redevient moins convexe, le cristallin

s'en éloigne, et l'axe de la vision se raccourcit (5). Ainsi, à mesure que l'œil parcourt des

plijets plus distants ou plus rapprochés, ces changements se font simultanément, sans aucun

effort, avec la promptitude de la pensée, et toujours leur résultat est do iioindre nellemcnl

;.") Les causes qui pfcrmettent .i l'œil de s'.icconimoilor aux disianocs, peuvent êire clieicliees ibris îles

ji.i'.iies irès-dilléronies. On pt'iii les aliiibiier aux inoiivemenîs ije l'iris, an (léplacoiiieni ilii erisksiliii ei de

la cornée. Ou trouve, dans la grande /'/ii/sio/di/ù' do Ilaller (l. V, I. xm), dans rotivrasie d'Ollieis et dans la

/Vi/î^/edcïiéviiaiius (l. VI, p. 51^2), l'expose de tontes les livpotliesi.s uni ont ele Diiaijinees a ec s'.ijel.
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.sur la rétine rolijel que nous ro^arJoiis. Coiuui(;iil pcjurruil-on tlirc (.ju'il n'y n iMiint do

dessein là-dedans ? Les lois les plus mystérieuses do ro[)tinuo étaient évidcuuuoul con-

nues de celui qui a si merveilleuseuieut adapté la disposition dos parties de l'œil aux lois

le la transmssion de la lumière.

Observons un enfant qui vient de nt-àlrc , et qui ouvre pour la première foi:> ses yeux

à la lumière. Que découvrons-nous quand ses paupières se séparent? Nous voyons la partie

antérieure de deux globes transparen.s. Si nous analysons ces i^lobes, nous les trouvons cons-

truits et organisés d'après les principes les plus rigoureux de l'oiitiijue : principes que

nous suivons nous-mêmes dans la construction des instruments semhlablos. Nous trou-

vons que ces globes sont parfaitement propres à trunsmeltre, par la réfraction, l'image dos

objets. Nous voyons qu'ils sont composés de parties dill'érentes, dont ciiacunc a sa desti-

nation. Lorsqu'une des parties a rempli son office sur un rayon de lumière , elle le trans-

met à une autre partie; celle-ci à une troisième, et ainsi de suite. Le succès de cette ac-

tion progressive dépendant toujours de la disposition la plus rigoureusement exacte do

chacune des parties de l'œil et de leur parfait accord, le résultat final ne s'obtient que par

une combinaison Irôs-variéo d'action et d'effets. Et comme cet organe doit s'adapter aux

lois immuables qui règlent la marche de la lumière, comme il est destiné à agir sur les

ohjcts voisins, comme sur les olyets éloignés, avec beaucoup de lumière, comme avec pou,

nous trouvons des moyens correctifs ou régulateurs pour tous ces ras.

Dans les machines à mesurer le temps, inventées jiar Harrison , il existe un régulateur

ou moyen corrcclif des variations de l'instrument, lequel a certains rapports avec les

moyens de correction observés dans le globe do l'œil. L'artiste a inséré dans son gar.io-

tenips un mécanisme qui, au moyen des diverses capacités d'expansion dos divers métaux,

conserve l'égalité de mouvement sous les ditférentes températures. Cette invention a é!é

regardée, avec raison, comme extrêmement ingénieuse. (Comment se pourrait-il qu'une in-

vention infiniment plus ingénieuse encore , mais dans le même genre, fût sérieusement

contestée? Et si le mécanisme de l'œil est une invention, il y a donc un inventeur.

Ce que nous avons observé jusqu'ici des merveilles de la vision n'est pas tout, à beau-

coup près. Chez les dilTérenls animaux, l'organe de la vue est modifié de diverses maniè-

res, selon le genre de vie auquel ils sont appelés, et selon les luoyens qu'ils emploient

pour se procurer leur nourritui-e. Ainsi, par exemple, les oiseaux, qui sont pourvus d'un

bec, ont besoin de voir très-distinctement à la distance où leur bec peut atteindre. Mais

d'un autre côté, comme les oiseaux sont appelés h parcourir les airs h de grandes hau-

teurs, leur sûreté exige qu'ils puissent voir jusqu'à un Irès-gran 1 olcii,.;nemcnt ; et, <n

particulier, chez les oiseaux de proie, cette faculté est indispensable pour (ju'ils puissors

se nourrir. En considération de ce besoin, ou ae celte extrèsue convenance, l'œil des oi-

seaux est remarquable dans son mécanisme, sous deux rapports. Un cercle osseux, mais

cejiendant flexible, entoure l'œil. Il gène l'effet de l'action des luuscles dans les parties la-

térales, pour augmenter d'autant cet effet, quairt à l'accroissement de la convexité du globe

dans sa partie antérioui-e ; afin que l'axe do la vision se trouve prolongé, et que les objets

très-voisins puissent se peindre nettement sur la rétine. L'autr-e addition remarquable dans

le mécanisme de l'œil des oiseaux, est un muscle particulier, nommé marsupium, dont la

fonction est de retirer le cristallin on arrière, afin que l'organe puisse servir à découvrir

les objets les plus distants. C'est ainsi que l'œil des oiseaux peut passer avec facilité de la

contemplation d'un objet très-voisin et très-petit à celle d'un objet placé à de grandes

distances, et cela par des alternatives fréquemment répétées.

La forme du cristallin, chez les poissons, est adaptée à la nature du lluidopar lequel lalu-

n)ière passe pour parvenir à leur r.'tine. La convjxitéduglobede l'œil est plus grande dans

les poissons que chez l'homme et les quadrupèdes, parce que, ce qui intéresse surtout leur

sûreté et leur subsistance, c'est de bien voir à une petite distance autour d'eux ; et comme
leurs yeux sont natui-ellcment très-convexes, l'appareil des muscles correcteurs qui appar-

tiennent au méi-anismo de la vision chez eux, est principalement destiné à apl-atir le ';lnbe

rie ro'il.
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Chez les poissoiis, l'iris ne se contracte i)as. Celte différence essentielle sembla prouver

_
que, clans l'eau, la lumière n'est jamais trop forte pour la rétine des animaux qui y vivent.

L'anguille, destinée à vivre dans la vase, et à frayer son chemin dans le sable mouvant
au fond des eaux, avaii besoin d'un mécanisme particulier qui préservât ses yeux. Ils ont

été couveris d'un voile transparent, mais solide, qui défend l'organe sans gêner la vue.

Peut-on rien imaginer de («lus convena])le ù un animal appelé à ce genre d'existence?

Ainsi, î» mesure que l'on compare entre eux les yeux des diiïérenls animaux, l'on trouve
qu i! existe un plan général

; puisque certaines distinctions ont été appropriées à certains

cas, selon que l'exigeait le besoin ou la convenance.
Lorsqu'on pense à la manière dont un vaste paysage vient se peindre ;tout entier sur la

rétine de l'œil, on demeure confondu d'étonnement do la netteté parfaite de cette minia-
ture, dans laquelle aucun trait n'est oublié, et où chacun des nombreux objets du tableau

conserve ses proportions exactes et son dessin correct. Un ensemble de six lieues carrées
se Irouve réduit à un espace d'un demi-pouce, et cependant rien n'est omis : position, figure,

grandeur, cou'eur, tout est conservé. Si le paysage est traversé par Aine grande route, et

qu'une chaise de poste y chemine, l'image de cette voiture met une demi-heure à parcou-

rir sur la rétine l'espace d'une ligne ; et cependant le mouvement de la chaise est distinc-

tement aperçu pendant tout ce temps-là.

La conlexluro interne de l'œil démontre l'intelligence qui l'inventa; mais tout ce qui

entoure cet organe, et qui concourt ou à en assurer les fonctions, ou à le garantir comme une
partie précieuse et faible, n'est pas moins propre à exciter notre admiration. L'œil est logé

dans une orbite solide et profonde, composée de la réunion de sept os dilTérents qui s'en-

ch-lsscnt dans leurs bords. Cette orbite est doublée d'une substance graisseuse, singulière-

ment adaptée au repos comme au mouvement de l'organe. Les cils qui se projeltenten

avant dans une direction inclinée, sont comme un avant-toit, qui garantit l'œil, soit de la

trop grande lumière, soit de la sueur qui découle du front. Mais les paupières surtout prO'

Jégent l'organe avec une facilité, une promptitude, et des effets qu'on ne saurait trop

admirer. Il serait impossible, je crois, de trouver dans les ouvrages de l'art un seul exem-
ple d'un mécanisme dont le but lût plus évident, et où les moyens employés eussent une
utilité plus distincte,

L'œil a besoin, jiour remplir sa destination, d'èlre entretenu sans cesse humiae et bril^

lant : une sécrétion est particulièrement destinée à lui fournir une humeur qui l'abreuve

et facilite les mouvements du globe dans son orbite. Le superflu do celte humeur filtre par

les points lacrymaux dans le conduit nasal, puis s'étend sur la membrane interne du nez,

où le courant d'air chaud qui passe et repasse sans cesse, s'évapore h mesure qu'elle arrive.

Y a-t^il une invention plus véritablement mécanique que celle de ce trop-j)lein qui, au

moyen de la perforation d'un os, débarrasse continuellement l'œil de l'excédant d'une

Uqueur nécessaire?

Observons que cet appareil no se trouve pas dans les poissons, parce que le globe de leur

œil est sullisamment abreuvé par l'élément dans lequel ils vivent.

Avant d'abandonner l'examen de l'œil, comme machine curieuse, il convient de dire un

IBOt de cette pellicule admirablement inventée, qu'on a nommée membrane clignolante et

qu'on trouve chez les oiseaux, comme chez quelques quadrupèdes. Son olfice est de réf)an-

dre promptement et également sur la surfac(! aniérieuro du globe, l'humeur lacrymale; do

défendre l'œil des atteintes subites, en laissant pourtant à l'animai la perception de la

lumière, au travers du tissu qui la forme. Il est facile d'observer (pje cette membrane est

eommodément itloyée dans l'angle supérieur de l'œil, et qu'elle remplit son ollice avec

(lisance et célérité; mais ce qui n'est pas moins admirabksquoi(iue plusdillicileà découvrir,

c'est que la membrane clignotante se déplie et se replie par la combinaison dune substance

musculaire avec une substance élasli(|ue, qui agissent de deux manières dilTérenles. Dans

la plu|)art des mouvements musculaires réciprotpies, le changement do situation est produit

par l'action des muscles antagonistes, dont les uns tirent en avant et les autres en arrière.

Iii l'appareil est dili'crent. La membrane elle-même es! une substance élaslicjue, suscepti-

Mc d'un certain degré d'extension, et reprenani ensuiie sa forme el sa posiliftn primitives.
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comme une bande de gomme élastique. Celte propriété étant donnée, il fallait un moyen

d'étendre ce rideau, lequel ensuite devait se replier par son propre ressort. Pour cela,

l'inventeur de ce voile mobile lui a attaché un tendon, ou fil si délié (quoique suiïisammerit

fort) que lors même que ce fd passe par-devant la pupille, la vue n'en est point obscurcie.

Ce tendon est attaché à un muscle placé dans le fond de l'œil. Lorsque le muscle se con-

tracte, le 111 se tend, et la toile couvre l'œil. Au mouient où la volonté de contraction cesse,

l'élasticité de la membrane la fait replier dans le coin de l'œil. Ce mécanisme est l'ouvrage

d'un artiste qui connaissait les propriétés de ses matériaux, et qui savait bien en tirer

parti.

Ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose de bien admirable dans remplacement et

les fonctions d'un autre muscle auxiliaire, qui forme un anneau, et au travers duquel passe

le cordon destiné h tirer le rideau. Un muscle et son tendon qui auraient été placés sur

une même direction, comme ils le sont à l'ordinaire, aui'aient bien pu étendre la mem-

brane s'il y avait eu assez de place pour que la contraction du muscle suffît à tirer le rideau

tout à fait. 11 aurait fallu pour cela un muscle plus long que l'espace contenu dans le fond

de l'œil. Pour obtenir plus d'effet dans un petit espace, l'inventeur de cette machine a

coudé le tendon, en le faisant passer, non pas sur une poulie fixe, mais sur une poulie

mobile, c'est-à-dire dans un anneau formé par un autre muscle, le(|uel, se contractant au

même moment que le muscle principal, concourt h raccourcir le tendon précisément au

degré convenable.

11 y a une question qui s'est peut-être déjà jirésentée à l'esprit du lecteur. Pourquoi, se

demande-t-on, l'inventeur de celte merveilleuse macliiae n'a-t-il pas donné aux animaux la

faculté de voir, sans employer cette complication de moyens ?

Un élément fait exprès pour la vue, qui est réfléchi par les svdjstanccs opaques, réfracté

par les substances transparentes, et toujours d'après des lois invariables ; un organe com-

pliqué; un ai)parcil remarquable par l'art qui l'inventa et l'exécuta : le tout pour j)roduire,

en conformité do certaines lois fixes, une image sur une membrane qui communique avec

le cerveau! Pourquoi ce long circuit? Pourquoi créer la difilculté, pour la surmonter

ensuite? S'il s'agissait de produire, dans l'homme, la perception des objets éloignés, la

simple volonté du Créateur n'y suilisait-elle pas? Là où la puissance est sans bornes, pour-

quoi est-il besoin d'un expédient? Tout expédient est une ressource de faiblesse : il sup-

pose emiiêchement, gêne, difficulté. Cette objection s'applique également à tous les sens;

elle s'applique à toutes les fonctions de la vie animale, telles (lue la nutrition, la sécrétion,

la respiration; elle s'applique encore à Téconouiie des végétaux, et à presque toutes les

opérations de la nature.

Il existe probablement de bonnes raisons de cet état de choses, et que nous ne sommes

point capables de saisir : mais cependant, nous pouvons lui assigner un motif qui me paraît

suffisant pour expliquer cette marche. L'existence, la sagesse et l'action de la Divinité

ne pouvaient être démontrées à des créatures raisonnables par aucun autre moyen que

par l'évidence de l'invention. C'est en contemplant les ouvrages de la nature, et en médi-

tant les traits d'intelligence dont ils sont remplis, que nous arrivons peu à peu à la connais-

sance des attributs du Créateur. Nos facultés actuelles étant données, ce n'est que sur la

partie de l'invention dans les ouvrages de la nature, que nous trouvons à observer et à rai-

sonner : ôtez la partie de l'invention, et il n'y a plus lieu au raisonnement pour nous. C'est

dans l'invention et la construction des instruments, c'est dans le choix et l'application des

moyens, que l'intelligence créatrice se manifeste. C'est là ce qui constitue l'ordre et la

beauté de l'univers. Dieu a voulu circonscrire par certaines limites les bornes de son pou-

voir; ces limites sont marquées par les lois générales de la matière, telles que la gravité

et l'impénétrabilité, les lois du mouvement, la réflexion et la réfraction, la constitution des

fluides élastiques ou non élastiques, la transmission des sons, les lois du magnétisme,

celles de l'électricité, et probablement d'autres encore que nous ignorons.

La nature adhère à ces lois générales, avec une constance très-remarquable. Le Créateur

«yant un but à atteindre, n'a noint eu recours à des lois nouvelles, il n'a point suspendu
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l'ellet des lois établies, il ne les a point fait llécliir dans telle un telle occasion donnée, il a

fait ce que nous venons d'observer en parlant de l'œil : il a inventé, exécuté, et placé un
appareil correspondant aux lois établies et au but à atteindre. C'est précisément comme si

le Créateur avait travaillé d'après des lois établies par un autre ôtrc, et sur des matériaux

qui lui eussent été assignés : il eût évidemment fallu une invention pour former un monde
comme celui qui existe. On peut imaginer plusieurs êtres subordonnés les uns aux autres.

Ce n'est pas que je prétende avancer cette supposition comme un système de pbilosophio

ou de religion, mais on peut, sans aucun risque, considérer la création sous ce point de

vue ; parce que si Dieu agit d'après des lois générales, c'est, quant aux conséquences de la

supposition sur notre raisonnement, la même chose que s'il eût prescrit à un autre agent

les lois générales de l'univers. On dit que la matière et l'attraction étant données, en com-

poser un monde était le problème de la création. Cette manière do considérer la chose n'en

donne peut-être pas une fausse idée.

Nous avons choisi l'œil comme une preuve de l'invention et du dessein qu'on peut re-

marquer dans la construction humaine. L'œil avait l'avantage de pouvoir se comparer

exactement avec un instrument d'opti(iue. 11 est probable cjue l'oreille n'est pas d'un méca-

nisme moins admirable ; mais nous n'en connaissons pas si bien les diverses parties inter-

nes. Ce que nous voyons cependant avec évidence, c'est que sa forme, soit externe, soit

interne, annonce un instrument fait pour recevoir les sons. Une fois cjue nous savons que

le son se propage par les vibrations répétées de l'air, nous voyons que l'oreille est cons-

truite d'une manière propre à recevoir les impressions do ce genre d'action, et à les pro-

pager au cerveau. La conque de l'oreille, ou le cartilage extérieur, est formée en enton-

noir, pour recevoir et retenir les vibrations dont je parle. Chez plusieurs quadrupèdes,

cette conque se tourne du côté où le son arrive. Les plis et les sinuosités internes de cette

conque sont évidemment destinés à conduire le son dans le tube qui se dirige vers l'inté-'

rieur de la tête. Nous trouvons ensuite une membrane déliée, tendue au travers du pas-

sage comme la peau d'un tambour sur un rebord osseux. Nous trouvons une chaîne de

quatre petits os mobiles, et extrêmement curieux, lesquels établissent la communication

entre la membrane du tympan et les nerfs auditifs. Nous trouvons un tube délié, nommé
la trompe d'Eustachc, lequel communique avec l'arrière-liouche. Ce tube permet à l'air

contenu dans la cavité du tympan, de sortir et de rentrer, selon que la température change,

ou que les vibrations de la membrane s'exécutent : ce tube a précisément le but et l'em-

ploi des trous qui se font dans les tambours. Tout cet appareil est logé, tout ce labyrinthe

do cavités formées pour la propagation du son, est taillé dans la masse solide de l'os nommé
le rocher, ou l'os pierreux, le plus dur de tous ceux qui composent la charpente du corps

humain, parce qu'il avait à préserver dos organes précieux et délicats, et que les sons

devaient être fortement réfléchis par ses parois internes.

La communication du son se fait par le raoj^en de quatre petits os articulés entre eux,

de manière que tous quatre sont mis en mouvement à la moindre vibration du tympan. La

base du dernier de ces osselets recouvre l'entrée d'un canal sinueux qui communique au

cerveau. Les articulations de ces osselets concourent à accroître l'elfet des sons sur les

nerfs auditifs, parce que les leviers augmentent la force de la vibration, et qu'il n'estpoint

nécessaire que l'oscillation de la membrane soit considérable, pour que la sensation soit

distincte.

Les avantages de la trompe d'Eustache peuvent être démontrés d'après les principes

pneumatiques. Ce conduit délié établit une communication entre le tambour et la bouche.

Le tambour ne pouvait pas demeurer vide ; car la pression de l'atmosphère aurait rompu

le tympan, et il fallait que l'éiiuilibrc fût maintenu. Cet espace ne pouvait pas non plus être

rempli de lymphe ou d'une autre liqueur quelconque; la vibration de la membrane et le

jeu des osselets eu auraient été gênés. Enfui, cet espace n'aurait pas mieux pu être rempli

par de l'air qui ne se serait point renouvelé ; parce que sa dilatation par la chaleur, et sa

condensation par le froid, auraient distendu et relâché la membrane du tympan, de ma-

nière à gêner ses mouvements, et h empêcher qu'elle ne remplît son objet. Le seul parti
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qui restât, était défaire communiquer cette cavité avec Tair almosphéiique, et c est iné-

cisément à cela que sert la trompe d'Eustache.

La membrane du tympan ne se trouve point dans les poissons; ce qui achève la preuve

de tout ce que nous avons dit sur l'invention et le but de l'organe. Cette membrane ne

pouvait remplir son office que par l'action d'un fluide élastique. Cette pellicule mérite

tout l'examen qu'il est possible d'en faire. Son usage dépend de sa tension. La tension

est son état naturel : il fallait pourvoir à ce que cet état se soutint : l'inventeur de l'o-

reille y a réussi en faisant servir le manche du marteau (l'un des quatre osselets) à tendre

plus ou moins le tympan par les muscles qui font mouvoir ce petit os , attaché lui-même

au muscle radié, c'est-à-dire à un muscle dont les tendons partent du centre de la mem-
lirane, et s'attachent à l'os qui l'entoure. Everard Home, qui a consigné dans les Transac-

tions philosophiques pour 1300, les résultats de ses observations sur la membrane du tym-

))an, croit, et avec vraisemblance, que le muscle radié est destiné à proportionner la ten-

sion du tympan à la force de sons ; mais cette gradation ne saurait avoir lieu si les mus-

cles du marteau ne concouraient à tenir la pellicule habituellement tendue. Il observe

avec raison que cette manière de l'oreille en rapport juste avec les sons est une des plus

Jjelles applications de la force musculaire que nous offre le coi-ps humain : le mécanisme

en est aussi simple que les effets en sont variés.

Une chose qui surpasse toute compréhension, c'est la manière prompte et nette dont

l'oreille saisit les sons divers qui vibrent en même temps sans se confondre, en sorte

qu'elle discerne à la fois leur variété et leur unité, comme il arrive à un chef d'orchestre,

dirigeant un grand nombre d'exécutants et de chanteurs. Ici l'art d'écouter paraît poussé

au plus haut degré. Qu'on se figure, si l'on peut, des milliers de rayons sonores arrivant à

la fois à la membrane du tympan, inondée pour ainsi dire par des torrents de mélodie et

d'harmonie, et qu'on explique comment tous ces rayons s'unissant sans se confondre, se

croisant sans se gêner, parviennent à déposer dans l'oreille une impression d'ensemble

qui leur correspond, et à exciter dans l'esprit par le sens une perception analogue à cette

impression. Quelle immense multiplicité, et en môme temps quelle belle unité! Que doit-

ce être que l'âme humaine avec son esprit et sa sensibilité, pour suffire à tout cela, pour

recevoir à la fois tant d'excitations et y réagir? Nous voyons tous les jours ces merveilles ;

nous en sommes les témoins et les acteurs, et il faut toute la puissance de l'habitude

pour ne pas être à chaaue instant stupéfait d'admiration.

§11.

La reproduction de l'animal n explique pas mieux l'invention de l'œil, ou de l'oreilU;,

que la production d'une nouvelle montre, par le mouvement d'une montre existante, n'ex-

pliquerait l'art et l'intention, dans cette dernière.

Je commence par la fructification des plantes; et je demande si l'on peut douter que la

semence d'une plante ne contienne une organisation particulière. Soit qu'il existe une

plantule, entourée des moyens de se développer et de se nourrir; soit (ju'on adopte une

autre supposition, il existe dans un grain de semence une organisation quelconque, dont

doit résulter la germination d'une plante nouvelle. Je demande si la plante qui a produit ce

germe a quehiue part îi l'invention de l'organisation intérieure de ce même germe ? Pas

plus, ce me semble, que dans la supposition adoptée ci-dessus, la montre n'aurait eu part

à l'invention du mécanisme duquel devait résulter la montre nouvelle. L'inventeur et l'ou -,

vrier de la première montre, en y insérant un mécanisme dont il devait résulter une se-

conde montre, a réellement inventé cette seconde : l'action , l'effet , l'usage de cette s^

conde montre sont les résultats du dessein , de l'intelligence et du travail de l'ouvrier. Il

en est exactement de môme de la plante et du germe qu'elle produit. L'une et l'autre sont

des machines organisées, des substances passives , lesquelles n'ont point la conscience de

leur mQuvemeiil, et n'ont par conséaucnt ni intention, ni dessein : ce spnt des instruments
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proproiiieiit dits. Si, des semences de végétaux, nous passons à considérer les œufs, nous

verrons que l'oiseau a tout autant, et pas plus de part à la formation de l'œuf, que la plante

à la formation de la graine. La constitution interne de l'œuf est tout aussi bien un secret

pour la poule, que si elle était inanimée. Sa volonté ne saurait changer la couleur d'une

seule plume du poulet qui doit naître. Elle ne saurait prévoir quel sera le sexe de la nou-

velle production ; et , bien loin de savoir choisir et appliquer des moyens dont doivent

résulter certains effets, elle ne sait pas même quels seront ces eflets. Si la coque de l'œuf

renferme une substance adaptée à la nourriture de l'individu à mesure que le gertne avan-

cera vers la vie, ce n'est point la poule qui a préparé cette nourriture, et prévu son usage :

elle n'a rien inventé là-dedans, et pas plus que la plante n'a inventé relativement à l'or-

ganisation interne de la graine qu'eUe a produite. Si l'état de vie constitue une différence

caractéristique entre l'oiseau et la plante, cette différence est tout à fait étrangère à l'objet

cjui nous occupe : l'oiseau est précisément au niveau de la plante relativement au dessein

sur leurs productions. Nous ne trouvons point là cette intention d'un ouvrier relativement à

son ouvrage, celle que nous voyons, par exemple, chez un menuisier qui fabrique une table.

Mais nous avons besoin de trouver une cause qui soit dans le même genre de rapports ,

afin d'expliquer pourquoi les moyens sont adaptés au but , et pourquoi les parties sonl fai-

tes les unes pour les autres.

Si nous considérons les animaux vivipares , nous n'observons aucune différence entre

eux et les ovipares, relativement à l'influence intentionnelle qu'ils ont sur l'organisation

intérieure de leurs productions. Si nous parcourons l'échelle des êtres animés, nous ver-

rons qu'il n'existe entre eux aucune différence quelconque à cet égard..Quel que soit l'a-

nimal qu'on choisisse pour exemple, il n'est la cause de l'animal produit cjue dans le môme
sens qu'un jardinier est la cause des fleurs qui naissent dans son jardin. Nous examinons
ces fleurs, nous admirons la concordance de leurs diverses parties, et comment il a été

pourvu à leur développement, à leur protection, à leur fécondation , sans avoir l'idée d'at-

tribuer toutes ces choses à l'intelligence et à l'art du jardinier ; sans lui cependant, les

fleurs n'existeraient pas : il a produit la fleur dans le môme sens que l'animal donne la

vie à un autre animal. Pour expliquer l'invention, il nous manque toujours un inventeur.

Le père le plus intelligent n'a pas mieux inventé la structure intérieure de son enfant, que

le chêne n'a inventé la structure interne du gland qui en provient.

Une montre peut se déranger; sa marche peut être sujette à des irrégularités plus ou
moins marquées, sans que pour cela il soit moins évident qu'elle a eu un inventeur, et

que cet inventeur l'a destinée à marquer les heures. Il peut y avoir dans la construction do

cette montre des imperfections apparentes ou réelles , sans qu'on puisse rien en inférer

contre la supposition de l'existence de l'ouvrier qui l'a faite , et de son dessein en la fai-

sant. De même, dans les ouvrages de la nature, les irrégularités ou imperfections apparen-

tes n'ont aucun poids quand il s'agit de juger si ces ouvrages ont été faits par un être

intelligent.

Si l'on voulait argumenter de ces irrégularités ou imperfections contre les attributs du

Créateur, on pourrait le faire avec une sorte de raison. Mais alors , il ne faudrait pas pré-

tendre conclure de certains faits isolés; il faudrait prendre l'ensemble des ouvrages de la

nature ; voir si les preuves d'intelligence, de puissance et de bonté ne surpassent pas infi-

niment, en nombre et en force , les inductions qu'on peut tirer des irrégularités et des

im|)erfections (jue nous observons; et nous serions conduits à penser que ces défauts ap-

parents doivent se rapporter à certaines causes que nous ne pouvons pénétrer, mais qui

sont étrangères à l'intelligence, à la puissance et à la bonté de l'Auteur de la nature.

Il peut y avoir dans les plantes et dans les animaux certaines parties dont l'usage n'est

pas connu, et d'autres dont nous ignorons la manière d'agir, quolcjne nous sentions qu'elles

sont nécessaires. Ainsi, par exemjile, nous ne savons pas comment l'air agit sur le sang,

ni de quelle manière cette action a lieu sans le contact immédiat, dans le poumon : cepen-

dant nous voyons qu'une sus|)cnsiou, même très-courte de l'oflice du poumon, tue l'animal.

Nous ne savons point comment il se fait qu'un dérangement dans le système lymi>lialiiuc
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soit .iPcomp.ignL' des plus graves iiifonvénicnts pour la sanlé; car nous ne savons nous
rendre coiuple de l'eiriploi do la lymphe dans l'économie animale. L'usago des thymus et
de la rate n'est pas encore bien constaté. Le nombre des opérations inconnues, en physio-
logie, diminue graduellement. Il n'y a pas d'année qu'il ne se fasse quehiuo découverte
sur l'économie du corps humain; et il viendra peut-être un jour où les connaissances ac-
quises sur cette science ne laisseront aucun doute sur la manière dont cha(|ue partie con-
court aux fonctions nécessaires à la vie, et est, par conséquent, indispensable au maintien
de l'individu, et à l'accomplissement du but de son existence.

On nous répond que tout objet matériel doit avoir une forme quelconque, et qu'il n'y

avait pas de raison pour que les objets soumis à nos sens eussent une autre forme que celle

qu'ils ont. Appliquons ce raisonnement à Torgane de l'œil.

11 fallait, nous dit-on
,
que ce vide qu'on appelle l'orbite de l'œil fût reiiqili d'une sul)s-

tance animale. Ce pouvait être un os, un muscle, une membrane, un cartilage. Mais le ha-

sard a fait que cette substance, au lieu d'être opaque comme toutes les autres parties du
ôorps, se trouve transparente, et composée de trois lentilles de densités diverses. Derrière

ces lentilles est une membrane noire (la seule dans tout le corps de l'animal qui soit sans

couleur), la([uelle se trouve plact-e à la distance précisément indispensable pour que les

objets extérieurs viennent s'y peindre d'une manière distincte. Le hasard a encore placé

un nerf qui établit la communication entre cette membrane et le cerveau, et sans lequel

l'image serait en vain produite, puisque la sensation n'existerait pas. Mais cette heureuse
conformation n'a pas été le partage d'un individu privilégié : toute l'espèce a eu le mémo
bonheur ; des milliers d'espèces diverses ont été également favorisées du hasard ; et cela

uniquement parce qu'il fallait bien cju'il y eût quelque substance animale dans les cavités

qu'on nomme les orbites de l'œil. Le fond de cela est trop absurde pour comporter un rai-

sonnement suivi.

On a cru donner quelque force à ce raisonnement en o!>servant que lorsqu'une fois un
événement s'est réalisé, il est inutile de discuter la considération des chances qui I éloi-

gnaient : la considération des chances conserve toute sa force lorsqu'il s'agit d'examiner si

une organisation imitative, et utile, peut être le produit du hasard.

Essayons de raisonner d'après l'expérience, et voyons ce que le hasard fait pour le monde
matériel. Relativement au corps humain, le hasard produit certaines ditTormités, cerlains

accidents : il peut donner une loupe, une envie, une verrue; mais produire un œil, c'est ce

que jamais on n'a vu. Dans les substances inanimées, on voit se former des pétrifications,

lies stalactites; on voit se réaliser certains accidents de formes : mais on n'a jamais vu
[iaitre du hasard, une machine telle qu'une montre ou un télescope, ou même un corps

organisé quelconque dont les parties soient disposées relativement à un but utile. Jamais

une telle machine ne s'est réalisée sans qu'il y ait eu une intention.

On prétend encore résoudre les didicultés en faisant intervenir le hasard d'une autre

manière. Tous les corps organisés que nous voyons, dit-on, sont le résiviu du travail des

chances pendant une suite infinie de siècles. Des millions et des millions d'individus

de formes diverses ont péri, et n'ont pas pu constituer une espèce, parce que leur forme et

leur organisation les rendaient incapables de se conserver et de se reproduire.

Cette conjecture ne se trouve justifiée par aucune des analogies de la nature. Nous ne

voyons point que la nature fasse des expériences semblables ; nous n'observons l'action

d'aucune force qui tende à produire de nouvelles espèces, et rien ne nous conduit à con-

jecturer que, dans des temps antérieurs à nous, la nature ait jamais fait des essais sembla-

bles. Notre imagination peut nous représenter une multitude innombrable de formes

nouvelles, soit pour les animaux, soit pour les végétaux. Il y auiait i)lace indéfiniment,

|)armi les végétaux, pour la création de nouvelles esfièces et variétés de plantes. Si la na-

ture faisait des essais en créations nouvelles, nous verrions se réaliser les êtres fantastiques

((uc l'imagination des poètes a inventés ; ou bien, si l'on prétend que de tels êtres seraient

en dehors des possibilités de la vie et de la reproduction, nous aurions dû voir, au moins,

des races entières dont l'organisation eût été différente, dans les choses qui n'intéressent

pas essentiellement la vitalité. Ainsi, par exemple, nous aurions vu des nations qui n"au-
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raient eu que rjuatre" doigts aux pieds ou aux mains ; ues races qui auraient été dépourvues

du sens de l'odorat ; des peui)les entiers qui n'auraient eu qu'un œil, ou qui auraient été dis-

tingués par telle autre variété de conformation qu'on veuille imaginer. Nous pouvons

nous figurer une espèce quelconque, modifiée de mille et mille manières, toutes compa-

tibles avec l'existence, la conservation et la reproduction. Si nous appliquions ces suppo-

sitions à toutes les espèces et variétés connues des animaux et des plantes, le nombre des

espèces et variétés nouvelles serait hors de tout calcul. Mais il est impossible de donner

une bonne raison qui ait empêché ces espèces et ces variétés d'exister, ou qui explique

pourquoi elles sont anéanties.

L'hypothèse [que nous examinons établit que, dans un temps ou dans un aulre, toutes

les variétés possibles ont existé, et que le monde que nous voyons n'est que le résidu de

ces diverses existences ; mais cette supposition me paraît exclure nécessairement un plan

ordonné comme celui que nous oITie la nature. La division des corps organisés en animaux
et en végétaux; la distribution en genres et en espèces : tout cet arrangement méthodi-

que qui n'est nullement arbitraire, mais qui dépend des caractères essentiels imprimés
aux substances, exclut nécessairement la supposition que le monde matériel soit le résidu

d'une variété indéllnie de diverses existences produites par le hasard, car celui-ci n'admet

point la possiliiJité d'un plan.

Que penserions-nous d'un homme qui, parce qu'il n'aurait jamais vu faire un moulin,

une montre, un télescope, une machine à vapeur, et parce qu'il ne saurait pas comment

ces choses-là peuvent se faire, nierait qu'il y eût eu un inventeur et un ouvrier ; mais qui

prétendrait, au contraire, que les matériaux de ces constructions ayant été modifiés par lo

hasard en toutes les variétés possibles de formes et de combinaisons, les machines qui res-

tent sont le résidu de toutes celles qui ont existé, et que les magasins qui contiennent des

liiachines ont contenu une fois toutes les variétés imaginables de machines bonnes ou

mauvaises, utiles ou non utiles? Or cette liypothèse est précisément celle dont je viens de

parler.

On a essayé de contester la conséquence que nous avons tirée de l'intelligence et de l'in-

vention que l'on trouve dans l'organisation des corps, en disant que les parties de ces ma-

chines animées n'ont pas été faites dans un certain but ; mais que le but a résulté de l'arran-

gement des parties. Cette distinction n'est pas intelligible. Un ébéniste frotte son bois avec

de la peau de chien marin ; mais ce serait bien abuser des mots que de prétendre que la

peau de chien marin est rude afin qu'on puisse s'en servir à polir le bois d'acajou. Ce rai-

sonnement revient à dire qu'un menuisier se sert de ses instruments parce que le hasard a

fait que la scie, le rabot, le ciseau, sont précisément ce qu'il lui faut pour couper et polir

le bois; et que ces instruments s'étant trouvés fabriqués sans aucun dessein pareil, il a

imaginé de les appliquer à son travail.

Mais l'absurdité du raisonnement devient de plus en plus palpable lorsqu'on essaie d'en

faire l'application aux organes de l'animal dont le jeu ne dépend en aucune manière de sa

volonté. Est-il possible de soutenii' sérieusement que l'oeil ait été fait sans aucune intention

relative à la vue; mais que l'animal ayant découvert qu'on pouvait s'en servir pour voir,

s'est avisé de l'employer à cet usage? La même chose peut se dire de l'oreille et des autres

organes des sens. Aucun des sens ne dépend du choix de l'animal, ni par conséquent de sa

sagacité et de son expérience. C'est l'impression qu'ils reçoivent des objets extérieurs qui

constitue leur usage. L'animal est passif sous le rapport de la véritable acception du mot qui

désigne'un de ses sens.

Cette solution n'est pas plus satisfaisante quant h l'emploi des parties du corps sur les-

quelles la volonté de l'animal exerce plus d'empire. Les dents sont-elles destinées à mâcher,

les mains h saisir, les jambes à marcher? ou bien l'homme a-t-il imaginé d'employer ces

instruments à ces diflercnles choses, parce qu'il les y a trouvés propres?

La partie un peu raisonnable de ce système, la voici : l'organisation paraît déterminer

les habitudes de l'animal et le choix de sa manière de vivre. Mais qu'on y prenne garde, et

l'on verra (pie les habitudes ainsi déterminées sont toujours favorables à l'organisation

elie-uième; or cela n'arriverait pas si les diverses organisations des animaux n'avaient pas
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été inventées et disposées pour se trouver en rapport avec les substances dont ranniial

est entouré. Le canard nage, dites-vous, parce qu'il a les pieds palmés : mais à quoi lui

servirait cette membrane oui réunit les doigts de ses pieds, s'il n'y avait point d'eau dans

laquelle il pût nager? Avec son bec fort et crochu, ses pieds armés de griffes aiguës,

l'oiseau de proie se trouve, dites-vous, naturellement conduit à vivre de la chair des oi-

seaux qu'il a pris; d'autres oiseaux ayant un bec faible et des pieds propres à grallcr i

terre, se trouvent forcés de vivre des grains tt des insectes qu'ils découvrent sur le jo.

Mais à quoi serviraient les serres du faucon et le bec des granivores, s'il n'y avait ni suips

tances animales à déchirer, ni grains à manger? Le pic pourvu d'un bec fort et pointu, d'une

langue arrondie et prolongée, s'est avisé d'aller chercher les insectes derrière l'écorce

pourrie des vieux arbres, et d'étendre sa langue comme un appât pour attirer les fourmis ;

mais s'il n'y avait point de fourmis et d'insectes, cette organisation particulière lui serait

inutile 7 L'abeille porte une trompe qui détermine l'insecte ailé à chercher le miel dans lo

calice des fleurs : mais s'il n'y avait point de miel à tirer des fleurs, la trompe serait inu-

tile? En un mot, si les facultés des animaux avaient été répandues sur eux au hasard et

sans aucun rapj)ort avec les objets qui sont à leur portée, ces facultés ne leur seraient

d'aucun service. Mais puisque ces rapports existenti il y a donc un plan, un ensemble, une

intention.

Enfin ce raisonnement des naturalistes tombe par lui-mômc, si l'on veut l'ajipliquer aux

plantes. Les différentes parties des végétaux remplissent leurs fonctions et leur destination,

sans qu'il existe en elles ni choix ni volonté.

Quelques raisonneurs ont prétendu que les pliénomènes de la nature devaient être at-

tribués à ce qu'ils ont appelé un principe d'ordre. Mais on n'a jamais expliqué ce que pou-

vait Ctre un principe d'ordre, sans un créateur intelligent. L'ordre n'est que le concours

des moyens vers un Itut : le principe de l'ordre est donc l'intelligence qui détermine ce

concours. Il n'existe aucune analogie qui puisse nous faire concevoir un jirincipe d'ordre,

d'une autre manière que celle-là. Nous n'avons jamais rien vu qui justifie la supposition,

l'ne montre a-l-elie jamais été produite par un principe d'ordre? Et pourquoi pas aussi

i)ien une montre qu'un œil?

D'ailleurs il y a une observation toute simple et qui démontre de plus en ]ilus l'absurdité

de l'hypothèse : c'est que l'ordre n'existe que Ih où il est utile. Nous voyons que dans la

structure de l'œil l'ordre le plus exact est em|iloyé; .mais dans la forme des rochers, des

montagnes, dans les lignes qui bordent les lies, les baies, les cnntinents, nous ne voyons
aucune trace de régularité et d'ordre. Il n'y aurait eu aucun but utile dans le soin de

façonner les montagnes en solides réguliers, et de dessiner les ti;rres en compartiments

symétriques.

On a essayé encore d'attaquer les preuves que nous offre la nature, de l'existence d'un

agent intelligent, en insistant sur notre ignorani'c et la faiblesse de notre conceiitinn.

Qu'importe que nous ne puissions tout comprendre, si nous comprenons nettement le ra;)j orf

de certains moyens à certain but? Faudra-t-il (]ne nous e\pli(piions l'u.'-age de toutes les

parties du corps humain, pour pouvoir crcàre à l'utilité d'une seule? Faudra-1-il que nous
nous rendions com[ite de l'usage de la rate, par exemple, avant de croire que l'œil soit fait

pourvoir? Et, pour ne parler que du môme organe, lorsque nous aurons bien coujjiris

comment les rayons de lumière se réfractent jiar les humeurs de l'œil, et comment les

images des objets se peignen' sur la rétine, faudra-t-il renoncer à croire que l'œil soit fait

pour voir, uniqueuient parce qu'il y a dans cet organe certaines fibres dont nous ne compre-
nons pas l'usa^^e? Il vaudrait autant douter que le télescope soumis h noire inspection fût

un instrument d'optique, parce qu'il y aurait une vis, ou une coupelle dont nous i^nore-
i-ions l'usage.

Lors(iu'il n'existerait dans l'univers jibysique aucun autre exenqile d'invenlii,n (pie l'oil,

cet exemple suffirait h la conclusion que nous en tirons, savoir : l'existence d'un Créateur

intelligent. On ne pourrait pas y échapper. Il serait impossible d'expliquer la chose par

nucune supposition qui ne contredît tous les principes que nous avons sur l'existence des

choses :princiiies d'après lesquels le vrai et le f;iux se démontrent par l'expérience, toutes
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les fois que l'expifTience est applicable. Les diverses parties de l'œil, tout l'appareil que

nous avons examiné, montrent une invention et un dessein si manifestes, un résultat si juste

et si parfait, que les seuls phénomènes de cet organe ne laisseraient pas lieu au moindre

doute. Si tout le reste de la nature était obscurité et confusion, cet exemple ne serait pas

moins valide et concluant. Quand il n'existerait dans le monde qu'une seule montre, il n'en

serait pas moins certain qu'elle a été faite par un ouvrier. Il en est précisément de même
des preuves de l'action divine. Chacune de ces preuves n'est point une conclusion placée

à l'extrémité d'une longue chaîne de raisonnements ; elle naît de chaque exemple soumis

à notre observation ; elle est complète pour chaque cas; une fois que le dessein nous est

démontré, et que nous voyons la structure et l'arrangement des parties concourir vers un

but, l'intelligence de l'ouvrier est évidente pour nous; d'autres observations peuvent bien

corroborer, mais aucune ne peut altérer celte preuve.

§ in.

Toutes les parties qui composent l'animal ou la plante procèdent également d'une intel-

ligence inventive; mais les lois d'après lesquelles ces diverses parties concourent au but,

ne sont pas également bien entendues. Par exemple , nous ne comprenons point quelle

est la cause de la contraction d'un muscle, soit que cette contraction dépende de la volonlé

ou de quelque irritation. TS'ous ne savons de quelle nature est le principe du mouvement

musculaire. La substance qui y est employée est-elle solide, fluide
,
gazeuse , électrique ,

ou ditl'érente de tout cela? Dans les machines que nous faisons , nous ne saurions imiter

le mouvement musculaire. Les phénomènes prouvent son existence : c'est tout ce que

BOUS en savons. Une fois ce principe de mouvement admis , nous comprenons la disposi-

tion des diverses parties du corps, pour l'exécution des divers mouvements nécessaires,

aussi bien que nous pouvons comprendre le mécanisme qui fait mouvoir une marionnette:

leur disposition et leur action réciproques sont mécanic^ues.

Nous sommes obligés quelquefois de donner des noms à des choses inconnues, nous ap-

pelons donc influence nerveiise cette force , ce principe, cette action, qui fait que le muscle

se contracte : ce principe n'est pas mécaniqvie. Nous observons l'efl'et, mais le moyeu nous
'

échappe.

L'obscurité dans laquelle nous sommes relativement à l'origine du mouvement rauscu-'

laire n'empêche pas que nous ne puissions suivre tous les phénomènes de ce mouvement j

et les rapporter à des lois fixes et connues. Nous voyons d'abord que le muscle est cens*

truit de manière que son renflement momentané dans sa partie la plus épaisse raccourcii

les tendons. Nous voyons ensuite que les muscles sont en nouibre prodigieux, et que leurs

positions respectives se prêtent à une étonnantes variété de mouvements. Nous découvrons,

en troisième lieu, que chaque muscle est admirablement disposé pour l'oljjet particulier

auquel il est destiné , c'est-à-dire , pour mouvoir les diverses parties du corps dans une

certaine direction, puis pour laisser agir' d'autres muscles qui changent ou modifient celle

direction. Tout ce système se trouve conforme aux lois connues de la mécanique : il csi

soumis à notre inspection et à notre inlelligencc, tout comme le système des mouvemeiils

d'un automate.

Supposons que l'aulomate ait pour principe du mouvement , le magnétisme; il sera un

objet de comparaison très-propre à nous faire sentir la distinction établie entre les parties

et fonctions mécaniques , et celles qui ne le sont pas. Nous n'en savons guère plus sur la

nature de l'émanation magnétique que sur celle du fluide nerveux ; mais , une fois l'action

du magnétisme sujiposée, nous pouvons suivre avec une certitude parfaite le mécanisme

<lans toutes ses parties. Nous voyons la suite des leviers, les roues, les engrenages, les fils,

par lesquels le mouvement se communiqucjusqu'aux doigtsde l'automate. Nous aviserions-

i)\f\is de. douter de l'application des lois de la mécanique, dans cette figure mouvante, par la

raison que nous ne comprendrions pas les lois et l'action du magnétisme? non, assvirément.
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Il on est cxaclonu'iil (le même (le la slrucUire et des iiujiivciiU'iils du corps liumaiii, dans

lequel nous ne comprenons pas les lois et l'adion du (luide nerveux.

Il y a, dans la piiysiolOfj;io , lioaufou() d'aulres phénomènes qu3 nous n'entendons pas.

L'irrilal>iiil(!', le mouvement volontaire, ie principe do vie, celui de la sensation , cclni de

la chaleur animale, etc., sont autan', do mystères (|uc nous ne pouvons p(!'n'jtrer ; mais la

partie mécanique du corps et do ses mouvements est complètement soumise à notre exa-

men et à notre intelligence.

Cette machine ,
qui se meut par une force inconnue, nous démontre tout aussi daire-

ment rinlcllisence et l'invention do l'ouvrier qui l'a faite, que l'examen d'une machine

ordinaire puisse nous démontrer l'intelligence de l'iiomme qui l'a construite.

Il y a, dans la constitution des corps animés, une partie qu'on peut appeler io système

chimique des corps. Nous ne pouvons pas embrasser tous les détails, et nous rendre compte

de tous les [)hénomènes de cette partie chimiciue, parce que nous ne sommes pas sudlsam-

lïient hai)iles dans cette science ; mais nous en savons assez pour voir nettement linvcn-

tion et rapi>lication des moyens au hvA, dans les procédés chimiques des fonctions vitales.

Par exemple, le suc gastrique, ou la liqueur qui fait digéroi' les aliments dans l'eslfimac,

est le menstrue le plus actif et le jilus universel. On ne peut voir sans étonnement la variéié

de différentes substances que ce menstrue réduit en une pul|)e ou mucilage uniforme, dans

l'estomac de l'homme , et dans un temps très-court. Il attaque et dissout la texture du

presque toutes les substances qu'on lui soumet. L'altération que ces substances subissent

est d'une nature différente de celle qui résulte des dissolvants employés en chimie; cî la

plupart des dissolvants que nous employons n'agissent que sur un petit nombre de subs-

tances. Lorsque l'on considère l'universalité d'action de ce menstrue, et que l'on réflécliil

que ce dissolvant se reproduit sans cesse par l'action de l'estomac lui-uiéuie , on lr()uv(î

qu'il a été bien nommé le mirai le chimique de la nature animale.

Nous ignorons la composition de ce fluide et la manière dont il agit ; nous ne |
ouv(mis

pas assimiler exactement ses opérations à celles de l'art du chimiste, comme nous pou-

vons assimiler les opérations mécaniques du corps humain à celles du mécanicien. Cela

tient à l'imperfection de nos connaissances chimiques. Nous viendrons peut-être à com-

poser un dissolvant semblable au suc gastrique ; nous saurons peut-être un jour de quels

principes chimiques dépend son efTicacité, et de quelle action dans le corps liuniain dérive

la perfection de ce suc pour l'objet auquel il est destiné; mais cet objet est évident pour

uous, malgré noire ignorance. Sa reproduction continuelle , ses projjriélés , le lieu qu'il

occupe, sa prodigieuse cfTic.acité, sont des faits qui nous (iémonlreut que les moyens ont

été appliqués à un but avec intelligence.

Une autre fonction animale infiniment curieuse, et dont la mardie est d'une analyse Iden

dîfiicile, c'est [& sécrétion : elle est adorai chimique et .^ demi mécani(|ue. :/iuqiorlance

et la variété des sécrétions sont infinies. Une seule sécrétion imparfaite ou viciée sufiîl à

faire de la vie un tourment , ou à amener la mort. Environ vingt fluides divers sont sépa-

rés du sang humain par les organes sécrétoires et excrétoires. Tous différent entre eux

par la consistance, le goût , la couleur et l'odeur. Si nous examinons les résultats des sé-

crétions chez certains animaux, nous y trouvons les choses les plus opposées : ces sécré-

tions fournissent tour à tour un aliment sain , un poison mortel , des parfums délicieux

et des odeurs fétides. La plupart des produits des sécrétions sont employés à conserver le

jeu des organes ou à maintenir l'exercice des fonctions vitales. Ainsi , la salive et le suc

gastrique préparent le chyle ; la bile a une influence salutaire sur les fonctions des intes-

tins ; la synovie facilite le jeu des articulations ; les larmes lubréfient le globe de l'œil ; la

cire défend les oreilles. Tout cela a \\\\ but d'utilité évidenle. Les excrétions ne sont point

aussi évidemment utiles, mais elles sont pourtant indispensables, puis<pi'rlles ne sauraient

être dérangées ou suspendues sans que la vie soit en danger.

Un autre système de fonctions dans le corps des animaux, el au(p\cl l.'u ( humain n'offre

rien de comparable , c'est Vassimilatinn : cette vertu mn;j;ii[>ie par la(juelle le sang se

Dictions. u'Antuuoi'oldoib. ^
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trouve iiK-tamorpliose en os, en muscles, en tendons, en nerfs et en membranes; choses

.lassi clitTérontes entre elles que le fer et le bois , et les toiles , et les cordages qui entrent

dans la composition d'un vaisseau.

I^ marche de la sécrétion dans les glandes n'est pas pour nous un mystère complète-

ment impénétrable. Dans les reins des plus grands animaux nous pouvons suivre les

nombreuses ramifications de l'artère émulgente. Les extrémités de ces ramifications se

perdent dans des petits corps sphériques, et c'est dans ces corps que s'opère le mystère de

la sécrétion. Nous discernons à la loupe des tuyaux déliés , qui se réunissent pour en for-

mer de plus considérables, lesquels convergent tous vers un bassin situé dans la substance

du rein. Le fluide séparé du sang filtre continuellement de ce premier dépôt vers le récep-

tacle qui lui est destiné. C'est là tout ce que nous savons sur le mécanisme de celles des

glandes du corps des animaux qui iTÔtcnt le plus à l'observation. Mais ce peu que nous

entrevoyons suffît à nous montrer une intention. Nous voyons un canal destiné à conduire

le sang jusque dans l'intérieur de la glande. Nous voyons dans cette glande un appareil

d'organes à l'action duquel le sang est soumis. Nous voyons qu'après avoir subi une mo-
dification, le sang ressort du rein par un autre vaisseau destiné à en débarrasser la glande.

Nous voyons enfin que le fluide produit par l'opération mystérieuse de la sécrétion est

conduit par un autre canal dans un dépôt d'excrétion.

Nous ne savons rien sur la manière dont se fait la séparation du fluide dans l'intérieur

de la glande. Nous sommes précisément comme celui qui n'entend point la mécanique, et

qui voit travailler un moulin ou une machine à carder et filer. 11 voit que le blé entre en
grain et ressort en farine et en son ; il voit que le coton entre en bourre et ressort en fil.

Il observe que les modifications opérées par la machine ont un résultat utile. Faudra-t-il

que cet observateur s'éclaire sur la manière dont chaque partie de ces machines concourt

au résultat, avant de croire qu'il y ait de l'intelligence et du dessein dans ces mômes
machines?

J'ai donc voulu montrer : I" qiie dans l'examen des œuvres de la nature, notre igno-

rance n'empêclie pas que nous ne puissions conclure avec certitude sur l'intention du
Créateur; 2° que les diverses parties du corps des animaux peuvent être classées selon la

plus ou moins grande facilité de les comparer aux ouvrages de l'art ;
3° que les parties mé-

caniques du corps humain sont celles dans lesquelles nous so'rmes le plus capables do

comprendre le dessein du Créateur.

§iv.

Je défie un ouvrier quelconque d'imaginer une construction plus ingénieuse, et dans

laquelle l'objet soit mieux rempli, que celle des vertèbres du cou de l'homme. Il fallait

obtenir deux choses, savoir : un mouvement facile de flexion en avant et en arrière, et un

mouvement circulaire horizontal d'environ cent vingt degrés. Deux inventions distinctes

ont été employées pour cela :
1° La tête repose immédiatement sur la dernière des vertè-

bres, et est unie avec elle par une articulation qui fait que la tête se baisse et se relève jus-

qu'au point oii le permettent les ligaments; 2° le mouvement circulaire se fait par lo

moyen d'un mécanisme qui met la tête en rapport, non pas avec la première, mais avec

la seconde vertèbre du cou. Cette seconde vertèbre a ce que les anatomistes appellent une

apophyse, c'est-à-dire une saillie assez semblable en forme et en volume à une dent. Cette

dent entre dans une cavité de la première vertèbre, et sert de pivot aux mouvements de

cette première vertèbre, laquelle tourne circulaircment avec la tête. Les deux genres do

mouvements sont i>arfaits, et ne se nuisent en aucune manière. Nous voyons une inven-

tion toute semblable dans la monture des télescopes : pour le mouvement vertical, il y a

•une charnière; pour le mouvement horizontal, il .y a un axe ou pivot, sur lequel le téles-

cope et la charnière tournent ensemble. Il faudrait être de mauvaise foi, ou hors de son

iioii scii';, |iniii' a;Iiiiolli(' riiivcnlion dans un des cas, et la nier dans l'autre, .\joulons en-
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rorc une observation qui est à nolie |:ortée, et qui nous exj)li(iiie par quelle raison Tintel-

ligence qui a inventé l'articulation de la tôle sur les vertèbres verticales n'a pas voulu que

la premiôrc vertèbre pût se mouvoir en avant et en arrière comme la tète, tandis (pic cette

première vertèljro se meut à droite et à gaucho : c'est ([ue le mouvement en avant et en ar-

rière n'aurait pas pu se faire sans que la moelle épinièrc fût comprimée par l'apophyse de

la seconde vertèbre, qui sert de pivot aux mouvements circulaires.

Une autre invention mécanique assez semblable à la précédente cjuant à son but, mais

différente quant aux moyens, s'observe dans l'avant-bras. Pour l'usage parfait de l'avani-

bras, il fallait deux genres de mouvements : savoir, le mouvement oscillatoire ou récipro-

que, qui se fait en pliant et étendant le bras, et le mouvement rotatoire, qui se fait en

tournant la paume de la mai'n alternativement dessus et dessous. Voici comment cela s'o-

père : L'avant-bras à deux os placés à côté l'un de l'autre, mais qui nese touchent qu'à leurs

extrémités. L'un de ces os, nommé le cubitus, s'articule avec l'os du bras, ou l'huim'nis, et

ne peut se mouvoir que dans le même plan ; l'autre, nommé le radius, ne s'articule qu'avec

le poignet. Toutes les fois que nous tournons la paume de la main en dessus, le radius

roule sur le cubitus au moyen d'une rainure ou cavité de l'un des os qui répond à une

saillie de l'autre. Si les deux os de l'avant-bras avaient été articulés avec l'huméius, ou

que tous deux eussent été articulés avec le poignet, ce mouvement rotatoire n'aurait pas

pu se faire. Jl fallait, pour cela, que l'un des os fût libre à une de ses extrémités, et l'autre,

à l'autre. De cette manière les deux mouvements différents peuvent s'exécuter en môme
temps ; le grand os de l'avant-bras peut opérer le mouvement oscillatoire sur l'articulation

du coude, au même instant que le petit os de l'avant-bras, lequel porte la main, tourne au-

tour du cubitus. Dans le voisinage du coude, c'est uns tubérosité du radius qui répond à

une cavité du cul>itus; et auprès du poignet, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'un tuber-

cule du cubitus répond à une cavité du radius.

S'il n'y avait eu qu'un os dans l'avant-bras, et que l'articulation du coude eût été dans

le genre de l'articulation de l'os du bras avec l'épaule, c'est-à-dire une tète sphériquese

mouvant dans une cavité, le résultat de plier le bras et de tourner la main tout à la fois

aurait pu être obtenu, mais il est incomparablement plus parfait, d'après l'arrangement

existant : chacun peut s'en convaincre par l'aisance et la vitesse avec lesquelles il peut

mouvoir la main circulairement, tout en fléchissant et étendant le bras; tandis que le mou-

vement de rotation du bras autour de l'éjiaule est comparativement lent et pénible.

L'épine du dos, ou la colonne vertébrale, est une chaîne d'articulations d'une construc-

tion très-extraordinaire. Il fallait que le môme instrument exécutât diverses fonctions très-

différentes, et en quelque sorte contradictoires. Il fallait que cette colonae fût solide et ce-

pendant flexible ; solide, pour pouvoir supporter lé cor|)s dans \a position verticale ;

fl-ïxible, pour pouvoir se prêter à fous les mouvements que nous faisons en nous courbant

en avant, en arrière ou de côté. Il fallait enfin que la colonne vertébrale contînt et proté-

geât la moelle épinière, c'est -à-diro qu'elle servît de conduit au plus important des

fluides animaux, celui dont dépendent les mouvements volontaires, et qui part du cerveau

pour se répandre dans toutes les parties du corps : il fallait que cette colonne osseuse

garantît efficacement de toute pression accidentelle, une substance extrômement délicate,

et tellement essentielle aux fonctions vitales, que la moindre atteinte qu'elle éprouve est

suivie de la paralysie ou de la mort.

La colonne vertébrale n'était pas seulement destinée à donner protection au tronc prin-

cipal de la substance médullaire procédant du cerveau, il fallait encore que cette colonne

donnât passage à des conduits latéraux dans toute sa longueur, pour la distribution dos

nerfs à toute les parties du corps. Il fallait que cette colonne vertébrale fournît une suite

de points d'ftjipui ppur l'attache des muscles qui s'étendent sur le Ironc humain, el enfin

qu'elle servît de base pour l'insertion des côtes.

Commandez à un hal'ile mécanicien une macliine qui doive remplir ces divers objels,

et laissez-le exercer ses facultés inventives, sans lui donner connaissanee de la construrtioii
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de la colonne dorsale. Qn'û couipare ensuite ce qu'il aura inventé avec .'ouvrage de la

nature, et il demeurera confondu d'admiration sur la sagesse qui y a été employée. Vingt-

quatre os spongieux sont superposés les uns aux autres et se touchent par des bases élar-

gies. Cette largeur des bases assure la solidité de la colonne; la porosité des os lui donne

sa légèreté; leur nombre, qui multiplie les articulations, rend cette colonne singulière-

ment flexible, et, ce qui est remarquable, sa flexibilité varie dans sa longueur, selon le be-

soin, c'est-à-dire que le bas des reins est plus souple que la partie voisine des épaules, et

que les vertèbres du cou sont les jtlus flexibles de toutes. Chacun de ces vingt-quatre os

est percé dans le centre, pour fournir passage à la substance médullaire, en sorte que lors-

qu'ils sont réunis, ils forment un canal non interrompu. Mais comment empêcher que,

dans les diverses flexions du corps, les vertèbres ne se croisent et n'occasionnent ainsi sur

la moelle épinière une pression funeste? L'habile et sage ouvrier de cette belle construc-

tion a placé entre chaque vertèbre et les vertèbres voisines une substance cartilagineuse

éminemment élastique. Ces cartilages se pressent du côté oCi l'épine fléchit, et se renflent

du coté opposé, de manière qu'il n'en résulte aucune ouverture. La flexion, quoique con-

sidérable sur la totalité do la colonne, est à peine sensible d'un os à l'autre. D'ailleurs,

comme la flexion en avant devait être plus fréquente que la flexion en arrière, les carti-

lages ont plus d'épaisseur de ce côté-là, en sorte que les bases des vertèbres sont plus pa-

rallèles entre elles, lorsque le corps est plié en avant, que dans la position verticale.

Comme il fallait que la distribution des nerfs pût se faire dans toute la longueur de l'é-

pine, chaque vertèbre porte deux rainures au bord supérieur, et deux autres au bord in-

férieur. Ces rainures symétriquement espacées se correspondent d'une vertèbre à l'autre,

de manière que, quand les vertèbres sont réunies, deux rainures forment un trou, lequel

donne passage à un nerf. Ces nerfs sortent par paires, et se subdivisent en un grand

nombre de ramifications dans toutes les parties du corps.

Il fallait enfin que les muscles et les côtes trouvassent dans l'épine du dos un point d'ap-

pui solide, auquel ils pussent s'attacher. Les vertèbres ont reçu une forme propre à rem-

plir ces deux objets. Leur face antérieure, qui répond à la capacité de la poitrine, de l'es-

tom"»" et du ventre, est unie, parce que les aspérités auraient pu blesser les viscères; mai<4

en arrière et sur les côtés, les vertèbres sont hérissées d'apophyses prolongées. C'est à ces

apophyses que s'attachent les muscles nécessaires aux mouvements du tronc. Ces attaches

sont faites avec un art qui remplit à la fois deux objets essentiels; car, en même temps

que les muscles sont assujettis aux os, les tendons de ces mêmes muscles servent à con-

solider la structure de la colonne et à retenir fortement chaque vertèbre h sa place.

Sans une dernière précaution pour assurer la force d'une si longue charnière, les luxa-

lions auraient été à craindre. Cette précaution prise par l'ouvrier a été de faire articuler

ensemble ces diverses apophyses. Il résulte des croisements artistement disposés, entre

une projection et l'autre, qu'aucune des vertèbres ne i)eut se tourner ni se déplacer. Un
coup Irès-violent peut romjire la colonne dorsale, mais jamais la luxer. Dans la partie de

l'épine à laquelle les côtes sont attachées, la précaution pour fortifier la colonne a été

poussée plus loin encore : chaque côte s'attache à deux vertèbres et au cartilage qui les

sépare. Enfin, dans le but de prévenir l'elFet qu'une force extérieure aurait pu avoir pour

désunir les vertèbres par une extension violente dans le sens longitudinal, la colonne a été

doublée et fortifiée d'une membrane épaisse qui règne dans toute la longueur de l'épine.

Dans la plujiart des quadrupèdes, la construction de la colonne vertébrale est analogue Jl

ce que nous observons dans l'honmie ; mais dans la famille des serpents il existe, à cet

égard, une variété très-remarquable. Le serpent ayant essentiellement besoin de souplesse,

il fallait que le nombre des articulations fût plus considérable : en conséquence la colonne

dorsale du serpent est composée de cent cinquante vertèbres, qui ont entre elles une arli-

culalion diirércnte de la nôtre extrêmement curieuse à observer. On ne peut rien imaginer

de plus parfait et de plus analogue au but que cette cliaîne de cent cincjuante anneaux. La

chaîne, qui se roule tour à tour sur le barillet et la fusée li'une montre, est un ouvrage im-

r.arfail et grossier auprès de ce clu-'f-d'œuvre mécanique.
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Toules les fois que nos poumons se dilnlent par l'irispiralion de l'air, et se conlrnrtcnt

par l'expiration, la jioilrine augnienle et diruinue de capacité. Cela a lieu par l'cU'et d'une

invention inécnnifiue dans la consiruction et la disposition des os qui lacement. Les côles,

au lieu d'élre arliculées à angle droit avec l'épine, le sont dans une direction un peu des-

cendante. Il en résulte que tout ce (pii icnd à les rapprocher de l'angle droit aaginenle l.i

capacité de la poitrine et fait avancer le sternum : c'est ce qui arrive à clia(iue inspirntioi'.

Si les côtes eussent été articulées à angle droit avec l'éiiine, ou qu'étant implantérs oMi-

quement à l'épine, elles eussent été soudées à la colonne dorsale, la capacité de l;i poi-

trine n'aurait pas pu s'augmenter, comme cela élail nécessaire. En môme temps que les côles

s'élèvent, le diaphragme s'abaisse, et il en résulte un accroissemenl de capacité de qnar/mtc-

deux pouces cubes, laquelle se remplit immédiatement parde l'air. Dans une insi>ir;ili:in

forcée, il entre jus(ju'à cent pouces d'air de plus que dans l'élat d'abaissement des côtes.

Le thorax est un véritable soufflet d'une construction exlrômemenl ingénieuse.

La rotule est un os dont la forme et les fondions ne ressemblent à celles d'ancuii anln>

os du corps humain. Il a une forme un peu lenticulaire; il est de la grosseur irun itu df

cinq francs, et recouvert d'un cartilage. Les forts tendons qui s'attachent d'une part au
fémur et de l'autre au tibia, et dont l'emploi est de [)orler lesjaudjes en avant, Iraverscnl

cet os : la rotule en fait pour ainsi dire partie. Elle protège l'articulation qu'elle recouvre,

et empAche en même temps que les tendons ne puissent être exposés aux chocs des corps

extérieurs, comme ils l'auraient été sur la saillie du genou. Elle donne encore à l'action des

tendons des muscles releveurs une plus grande facilité niécani(|ue, parce que la rotule

porte en avant la direction de leur force. Mais la circonstance la plus romaniuabl dans

l'existence de la rotule, c'est qu'elle est, pour ainsi dire, de convenance plutôt (pie de né-

cessité. Elle est isolée, elle ne s'articule avec aucun os; elle est molle et à peine visibli;

dans l'enfance. Son ossification se forme peu à peu, et par un procédé dunt il est inqiossi-

Lle de se faire une idée ou de se rendre conqite par sa structure ou son exercice.

Presque tous les os du corps humain ont des articulations entre eux : or, la mardére dunt

ils s'articulent offre des variétés qui tondent toujours également à démontrer l'invention et

la sagesse du grand mécanicien qui a construit cette machine. Donnons-en que!(iut«s

exemples.

L'os de la cuisse s'articule à charnière avec la jambe, parce que celle-ci ne doit s'étendri»

et se fléchir que dans le même pian. Mais l'os de la cuisse s'articule à la hanche d'une louîi;

autre manière. Le fémur se termine par une tôte, laquelle entre et tourne librement dan-j

une cavité de l'os de la hanche. Il en résulte que la cuisse est susceptible de mouvements
soit de rotation, soit dans toutes les directions nécessaires. Si la tète du fémur se trouvait

en bas, et que sa charnière fût en haut, c'est-à-dire que les deux genres d'articulations

eussent été ap[)liqués de la manière opposée à celle qui existe, la direction de la cuisse

aurait été fixée en avant une fois pour toujours, et la faculté rolatoire de la jambe aurait

été complètement inutile. Le but d'utilité a donc été pris en considération par l'ouvrier

intelligent qui a mis la tète du fémur en haut et la rainure en bas.

Pour consolider les articulations, il existe une membrane forte et épaisse qui part de l'os

qui reçoit, et entoure l'os reçu, en s'insérant dans sa substance un peu au delà du renfle-

ment de cet os. Cette membrane enqirisonne la jointure et en assure la solidité, en main-

tenant les .saillies dans les cavités correspondantes. On observe, en outre de cette mem-
brane,dans lesarticulalions très-importantes,etoiî unefortecxtension aurait pu occasionner

une dislocation; l'on remar(pie, dis-je, un ligament vigoureux, court et flexible, dont l'in-

sertion se fait d'un côté dans la tôte de l'os, et de l'autre dans le fond de la cavité. On aurait

lieine à concevoir quelle force peut être appliquée à ce ligament, avant de pouvoir le dis-

tendre ou le rom[ire; cependant il est si flexible qu'il ne met aucun empêchement aux
mouvements de l'articulation.

Dans les articulations à charnières, les ligaments qui entourent et retiennent en sa place

le renflement de l'extrémité de l'os, sont toujours plus forts dans les côtés que sur les par-

ties antérieures et jioslérieures, alin que les os ne puissent pas glisser hors de leur

engrenage. .V l'articulation du "cnou, vu son importance la variété el la force iss mou-
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vemoiits auxquels elle est destinée, on observe, en outre da la précaution ordinaire, deux

ligaments très-forts, lesquels sont croisés de manière à ce que l'articulation ne puisse pas

se disloquer, sans que les ligaments se décliirenl.

Une précaution dont le but est le même, mais dont le moyen est ilifTércnt, s'observe à

l'articulation du coude-pied. Les os do la jambe ont deux apopliyscs, ou prolongements

qui servent h emboîter l'os du tarse qui s'articule avec eux. Le but est évident dans la

forme de ces deux os : il n'y a aucun doute que ces cornes ou saillies qui les terminent

n'aient été destinées à emprisonner l'os qui s'y joint et à prévenir les dislocations.

L'articulation du bras avec l'épaule est du môme genre que celle de la cuisse avec la

hanche, cf, sa solidité est également assurée jiar un ligament qui s'attache au fond de la

cavité. Mais celle-ci a beaucoup moins de profondeur, parce qu'il fallait que les mouve-
ments du bras pussent avoir plus d'étendue, de promptitude et de liberté que ceux de la

cuisse. Le jjord de la coupe qui rei;i^it la tôte de l'os du bras est garni d'une membrane
forte etsouple qui augmente la capacité du calice, en môme temps qu'elle laisse à tous les

mouvements du bras la plus grande liberté.

Les extrémités des os, dans les articulations, ont été fa<,onnées, non-seulement de manière

h prévenir autant qu'il est possible les luxations, et à faciliter tous les mouvements néces-

saires; mais encore à protéger les nerfs, les tendons et les vaisseaux dans leur passage aux

articulations. Il est évident que ces llls ou ces conduits, iiui partent du tronc et se subdi-

visent jusqu'aux extrémités , ont h passer sur les articulations. Il est évident encore qu'ils

y sont exposés à de brusques changements de direction, à des compressions ou à des dé-

chirements par l'action des corps extérieurs. Mais ils ont été protégés avec un soin tout

jiarticulier, dans leur passage au travers des articulations, et cela par la figure môme des

os. Ainsi, nous voyons que les nerfs de l'avanl-bras passent l'articulation du coude par un
chemin couvert formé entre deux protubérances de l'os. Le fémur est sillonné, dans son

extrémité inférieure, d'une canelure profonde dans laipielle les gros vaisseaux et les nerfs

de la jambe passent en sûreté. Dans l'articulation de l'épaule, on remarque, au bord de la

cavité qui reçoit l'os du bras, une petite rainure recouverte de la membrane. Les vaisseaux

sanguins du bras se glissent par cette ouverture, au lieu de passer sur le tranchant de la

coupe. Qui est-ce qui a pourvu avec tant de soin et de sagesse à la sûreté de ces vaisseaux

et de ces nerfs ?

Toutes les extrémités des os, l'intérieur des cavités et des charnières sont doublés de

cartilages mous et élasti(}ues, qui prêtent au degré convenable, et assurent le jeu doux

des articulations sans que les os puissent s'user. On a essayé d'atfaiblir l'évidence du des-

sein dans cette disposition des cartilages, en prétendant que le cartilage n'est'que l'os ra-

molli par le frottement continuel , ou maintenu dans une consistance qui était son état

primitif, et dont le frottement l'empêche de sortir; qu'enfin cet eifet est nécessaire et non

préordonné dans un certain but. Le lecteur pourra apprécier la force de l'objection contre

le dessein de cette disposition de l'ouvrier.

Le jeu de toutes les articulations est singulièrement facilité par un mucilage plus émoi

lient et plus glissant que riiuiie même. Des glandes fixées aujirès de toutes les jointures

sont chargées de séparer du seng ce linimeut nécessaire; et les canaux sécrétoires, conte-

nus dans des tilets déliés , sont suspendus comme une frange dans la cavité de l'articula-

tion. On a inventé un mé(anisme dont il résulte une infiltration continuelle d'huile

dans une boîte qui contient un engrenage. Cela ressemble à l'invention qui fait filtrer con-

linuellement la synovie dans les articulations; mais il y a cette ditlérence essentielle,

(pie la .synovie se crée îi mesure du besoin, pour faciliter le mouvement des join-

tures.

Nous ne réfléchissons point assez combien il est surprenant que les articulations ne

s'usent pas. Où est la machine de construction humaine qui pourrait soutenir, dans sc>

engrenages, un mouvement j)resquc continuel de soixaide années, sans rien perdre? Le

poli des cartilages (pii frottent l'un sur l'autre, la lillration continuellement renouvelée delà

synovie, ne sutïiscnt pas pour o\|ili(jU('r celte durée ; elle dépend essentiellement de

l'assimilaiion, r'est-^-dire, de celle éloiinaiile iii<i|M'iélé des constitutions animales qui,
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fait (jue tes subslaiices des coq)?, ciuullcs qu'elles soieiil, se réiiareul. se rcslaureiit et so

renouvellent sans cesse.

i §V

Les muscles et les tendons sont les instruments immédiats des divers mouvements que

font les animaux. Je vais indiquer les cas dans lesquels la disposition de ces instruments

et leur ajiplicalion sont aussi mécani(iues que peuvent l'être la disposition et l'application

des tiis qui font mouvoir une marionnette.

Nous pouvons d'ahord observer un rapport invariajjle entre chacun de nos membres et

les muscles qui le font mouvoir ; c'est-à-dire, que les muscles sont toujours disjiosés de

manière à faire exécuter à un membre quelconque les mouvements aux(iue]s ce membre

parait destiné,, et dont il est capable. Par exenqile : lorsque l'articulation est de naturel

faire mouvoir un de nos membres par flexion et extension dans le môme plan, comme
]'avant-l)ras et la jambe, les tendons (ou les parties qui terminent chaque muscle) sont

attachés aux os, de manière que la contraction et le relâchement des muscles produisent

ces mouvements de flexion et d'extension, et aucun autre. Si ces deux articulalions du

genou et du coude pouvaient se prêter à un autre mouvement, il n'y aurait point d«

muscle pour le produire; mais à la hanche et à l'épaule, où l'articulation admet un mou
vement rotatoire, les tendons sont attachés aux os de manière à produire le mouvemen

que l'articulation permet. Par exemple, le muscle nommé le grand oblique, ou le musclt

du tailleur, s'attache à l'épine du dos, croise diagonalement par-dessus le fémur et J»

mouvement de flexion du tibia. Nous avons vu qu'il existait une disposition particulière

dans les articulations de la tête et de la main ; les muscles ont été attachés dans une

direction oblique, afin que la disposition pût avoir son effet. L'articulation aurait été

inutile sans les muscles obliques, les muscles obliques auraient été inutiles sans celte

disposition particulière de l'articulation. On peut observer, par rapjiort à la lèle, que son

inclinaison et ses mouvements obliques sont souvent le résultat de la coniljinaison des

mouvements directs de plusieurs muscles qui agissent ensemble.

Les muselés obliques attachés h la tète ont aussi pour fonction de la maintenir droites

entre les épaules. La tête d'un petit enfant a besoin d'être soutenue pour rester également

entre les épaules ; et la tête d'un hoaune mort tondje à droite et à gauche par son propre

poids. C'est donc par l'équilibre de l'action des muscles, que la tête conserve sa position.

Les muscles, dans ce cas, suppléent à ce qui manque en force à l'articulation de la tête et

du cou.

La destination particulière des muscles et des os à un certain but déterminé est encore

évidente dans le rapport exact que les analomistes ont remarqué entre la longueur des

apopiiyses de la colonne vertébrale et la quantité de mouvements que les os voisins per-

mettent, et que les muscles respectifs peuvent produire

Un muscle n'exerce sa force que par la contraction. Lorsque sa contraction cesse, il

revient dans son premier état, e'est-îi-dire qu'il se relâche; mais dans ce relâchement il

n'y a aucun emploi de force. La nature de la fibre musculaire étant telle, il est évident

que nous ne pouvons opérer des mouvements contraires et vigoureux que par l'action

opposée des muscles antagonistes, c'est-à-dire des fléchisseurs et des extenseurs, qui se

correspondent. Par exemple: deux grands muscles, le biceps et le brachial interne, S' ;t

placés sur la partie interne du bras ; et leur contraction fait plier l'avant-bras arec !e

degré de force qui se trouve nécessaire, et que le sujet comporte. Le relâchement da ces

deux muscles laisserait simplement retomber l'avant-bras sans force ; mais pour que la

J)ras, après s'être ployé, puisse se dé|)ioyer avec force et donner ce (jue l'on appelle un
lonp de revers, d'autres muscles, savoir, le long extenseur, le brachial externe et Vanco-

nri'us, (tiit été attachés au dehors du bras, pour ]»iuvoir, en se conlMclaiil, ramc-'f

'avant-l)ras sur la niêmc- ligtie que le bras, et cela avec le même degré de force préci-^é
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meut ([lie l'on en avait einjjloyé clans la flexion. Jamais on ne plie et étend un doigt que

par la contraction de deux muscles opposés, que l'on nomme antagonistes. Chaque muselé

a son adversaire, elles deux ensemble travaillent comme des scieurs qui tirent et lâchent

alternativement pour que leur travail se fasse. Il est dilTicile de citer une preuve plus

évidente d'un dessein, que celte position respective et ce balancement d'action des divers

muscles dii corps humain. La nature des muscles étant telle, les animaux ne pouvaient

exécuter las divers mouvements dont ils ont besoin que par la disposition qui a été

adoptée.

Or, cette disposition est faite de manière que les formes et la symétrie du corps humain

sont conservées dans les différents mouvements musculaires. Une autre propriété très-

romarquahle dans l'arrangement des muscles, c'est qu'ils ne se nuisent pas réciproque-

ment dans l'action qu'ils exercent. Je ne connais qu'un exemple dans lequel l'action de

certains muscles nuise à l'action d'autres muscles ; nous ne pouvons pas avaler en bAillant.

11 r.'élait probablement pas nécessaire que les deux choses pussent avoir lieu à la fois ;

il y aurait pcut-ôtre eu de l'inconvénient à ce que la déglutition pût se faire en même
temps que le bâillement avait lieu ; quoi qu'il en soit, cet exemple prouve quelle perte,

quels l'clards, quel embarras il y aurait dans l'emploi des facultés musculaires, si le cas

était plus fréquent. Or, ce n'était assurément pas une chose facile que de placer les uns à

cô'é dos autres, ou dans des directions croisées de diverses manières, quatre cent qua-

ranle-six muscles que nous comptons dans le corps humain. Ces muscles non-seulement

se croisent, mais s'emboîtent les uns dans les autres, et se traversent même quelquefois,

afin que chacun ait sa liberté tout entière, et son jeu parfait. L'ensendjle de cet arrange-

ment demandait, il faut l'avouer, de l'intelligence et de la méditation.

En certains cas, dans l'arrangement des muscles, leur volume aurait été embarrassant,

là où leur action était pourtant nécessaire. Qu'a fait l'ouvrier? Il a placé le muscle à une

distance plus considérable, et il l'a fait communiquer par des fils déliés avec l'endroit où

il fallait que son action fût sentie. Si les muscles qui mettent les doigts en mouvement
avaient été placés dans la paume ou sur le dos de la main, celle-ci aurait été d'une gros-

seur embarrassante et désagréable ; la beauté et les proportions de cette partie eussent été

manquées. En conséquence, ces muscles sont placés sur l'avant-bras, et jusqu'au-dessus du
coude. Ils agissent par des tendons très-longs, assujettis au poignet, et passant sous un liga-

ment jusqu'aux doigts, qu'ils sont destinés à mettre en mouvement. Il en est de même des

muscles qui mettent en mouvement les orteils. Ils sont disposés d'une manière symé-

trique et gracieuse, pour former le gras de la jambe, au lieu de se trouver placés sur le

l)ied même où ils auraient fait un effet déplaisant, et auraient gêné la marche. J'ai déjà

cité un exemple Jiappant de la manière judicieuse dont le distributeur des muscles et de

leurs fonctions les a arrangés, je veux dire l'emplacement du muscle de la membrane
clignotante des oiseaux ; il est placé au fond de l'œil, où il n'est point en obstacle à la

vision, tandis qu'un tendon extrêmement délié passe sans inconvénient devant la cornée

pour tirer le rideau, quand cela est nécessaire.

11 paraît que c'est une loi invariable dans le système musculaire, que la contraction du

muscle se fasse vers son centre. Il a donc fallu modifier la forme et la position des mus-

cles, de manière à produire, dans tous les cas donnés, retfet à obtenir.

En conséquence, la configuration et la situation des muscles sont infiniment variées;

quelquefois un muscle a plusieurs tendons ou n'en a point du tout ; (luelqucfois un tenden

appartient à plusieurs muscles ; mais l'unité du principe d'action est constamment la

même, et d'une simplicité parfaite. L'ouvrier qui a disposé le système musculaire paraU

avoir agi précisément comme un artiste qui emploie à produire certains elfets dont il a

besoin, les matériaux qui ont certaines propriétés inhérentes à leur nature ; il se plie à

CCS propriétés et règle son travail en conséquence

Quel concours de difl'érentes choses no faut-il ] as pour que nous soyons une heure

entière en bonne santé ! Quel concours [)lu5 grand, plus étonnant encore, ne faut-il point
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j)Our iiue toutes nos fcicultus soient en vigueur, et (]uc notre activité se déploie! Cepen-

dant la très-grande [ilnralité des individus jouit de l'exercice de toutes ses facultés, et le

dérangement d'un seul muscle, sur quatre cent quarante-six, sulFit à rendre la vie misé-

rable. L'auteur du /'//iVospp/fe religieux dit: « J'ai vu avec l'attendrissement de la pitié,

mais aussi avec un retour de reconnaissance envers le conservateur de la nature, l'état

d'un houime qui se [lorlait bien à tous égards, mais qui avait une faiblesse dans les mus-

cles releveurs de la pau|iière. Il était ojjligé, f/endant tout le temps que dura cette incom-

modité, d'employer ses mains pour lever ses paupières. » Ceux qui jouissent de tous

leurs organes ne se doutent guère de la complication des moyens continuellement enq^loyés

pour maintenir intact l'exercice de leurs facultés.

Arrôtons-nous quelques moments à considérer la variété et la miraculeuse promptitu le

des divers mouvements do certains muscles. Par exemple, il vaut la peine d'observer

conniient la langue exécute les divers mouvements dont elle est chargée. Chaque syllai^e

que nous articulons exige un mouvement particuliei' de la langue, des joues, des lèvres et

de la gorge. La disposition de la bouche, pour l'articulation de chaque syllabe déterminée,

est sensible, môme à la vue, quand celle-ci y a été suffisamment exercée. On sait que les

sourds viennent à comprendre en voyant jiarler. Pour la même personne, lorsqu'elle a

appris à articuler correctement, il n'y a qu'une seule position de la langue, et des parties

dont elle est entourée, qui puisse i)roduire un certain son dans le discours ; avec quelle

incompréhensible promptitude les diverses positions de la langue et du reste de la bouche

ne se succèdent-elles jias ! Quelle variété, et pourtant quelle sûreté dans tous ces chan-

gements si rapides ! Ce qu'il y a de plus admirable ce n'est pas la faculté initiative, ou la

faculté d'un changement arbitraire et rapide : c'est la variété infinie soumise à une règle

tixe, conduisant à un etfet certain, et en rapport avec des objets pour lesquels elle a été

calculée. L'anatomie de la langue nous donne l'idée de l'extrême activité de cet organe.

Les muscles sont si liombreux, tellement entrelacés, que la dissection ne saurait s'en faire

complètement; et cependant le nombre et l'entrelacement de ces muscles ne nuit en

aucune manière à la ])récision des diverses opérations de l'organe : il est môme probable

que ce nombre et cette disposition comjdiiiuée sont absolument nécessaires à l'entier accom-

jdissement des fonctions de la langue.

Je désire faire ici une petite digression sur les autres facultés de la bouche. On a dit

que quand la nature essayait de renq)lir deux objets différents avec le même instrument,

elle n'y réussissait qu'imparfaitement [lour chacun des deux. Je demande si cette asser-

tion se trouve vraie en l'aiipliquant aux dilférentes fonctions de la bouche. Cela est-il vrai

de la langue, considérée comme l'instrument de la parole, l'organe du goût et l'un des

principaux moyens de la déglutition? .assurément non ! car sur mille individus, il y en a

peut-être neuf cent quatre-vingt- lix-neuf chez lesquels la langue remplit très-bien ces

trois fonctions à la fois. La chaleur et l'humidité constantes de la langue, la finesse de

sa peau, et les papilles nerveuses dont sa surface est parsemée la rendent tout aussi propre

à être l'instrument du goût, que la multitude inextricable de ses fibres musculaires la ren-

dent propre à l'innombrable variété des mouvements rapides cjue la parole nécessite. Les

animaux qui sont destinés à paître l'iierbe ont la langue recouverte d'une peau percée d'un

nombre infini de trous déliés, lesquels répondent à des iioupcs nerveuses qui transmettent

la sensation de la saveur, mais qui, sous cette couverture, sont à l'abri des accidents que

les pointes ou les barbes des graines ou de l'herbe jiourraient leur occasionner.

La cavité de la bouciie renferme une plus grande variété d'instruments destinés à diffé-

rents objets qu'aucune autre partie du corps. Elle renferme premièrement les dents, do

trois formes dill'érenles, c'est-à-dire jiour couper, pour casser et |)our triturer ou mou-
dre; des muscles artislemenl disposés poiir le mouvement composé de la mAchoire infé-

rieure, le(iuel est à demi vertical et à demi latéral, afin que la trituration des aliments

sous les dents molaires soit plus complète; -des jets de salives destinés à se mêler aux

aliments iieiulant que la mastication a lieu; des glandes qui fournissent coniinuellemcnt à
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ces jets; une coulraclion musculaire d'un genre tout à fait particulier, laquelle a lieu

dans l'arrière-liouclie, pour guider vers l'estomac les aliments broyés, contraction qui sa

propage dans le gosier et le conduit de l'œsophage, et force, s'il le faut, les aliments à re-

monter; ainsi (pie nous l'observons dans un animal qui broute l'herbe.

La bouche renferme en second lieu un appareil absolument distinct de tout ce quejo
viens de dire, et dont le jeu va continuellement, sans se laisser déranger par l'action si-

multanée de la mastication ; cet aj)pareil est celui de la respiration et de la parole. La
bouche sert d'entrée à un conduit du larynx, qui est principalement destiné à faire passer

l'air dans le poumon. Le larynx est garni de certains muscles qui doivent produire, avec

le concours de l'air et l'action de la langue, des sons modulés à l'infini, et avec une pré-

cision et des nuances dont aucun instrument de musique n'est susceptible.

Ce ((ui me semble caractériser spécialement la bouche de l'homme comme un chef-

d'œuvre parmi les machines, c'est que la partie mécanique y est maintenue tout à fait

dislincte de la partie pneumatique; nous respirons et nous parlons tout en mangeant.

Ces deux merveilleux appareils, 'associés sans confusion, occupent peu d'espace; leurs fonc-

tions cheminent sans aucun embarras, et ce magasin de tant de ]iarlics diverses, de tant

d'organes importants, n'est qu'une simple cavité.

L'action de sucer ne peut pas avoir lieu en même temps que la respiration, par la bou-

che seule. L'enfant nouveau-né n'aurait pas ju leter cl res[)irer tout à la fois si l'inventeur

des organes n'eût i>ourvu à un autre conduit pour l'air. Le nez était indispensable, lors

mémo qu'il n'aurait point été destiné à être le siège de l'odorat. L'inventeur a employé à

(les fonctions utiles un organe qui d'ailleurs se trouvait nécessaire.

Je reviens à l'objet qui doit principalement nous occuper dans ce chapitre, savoir : la

précision et la célérité des mouvements musculaires. Observons ce phénomène chez un

homme qui joue des passages difficiles sur le violon. L'obéissance inslanlanéo de ce nom-

bre de muscles qui concourent avec une précision rigoureuse de tem[is et d'action h la for-

mation des sons variés à l'infini semble tenir du jirodige.

Faites une observation qui est encore mieux à votre portée : contemplez les mouve-

ments de votre main pendant.que vous écrivez. Arrêtez-vous à considérer le noudire des •

muscles qui concourent au résultat tracé sur le paj)ier. Cinq cents traits sont façonnés

dans une minute, et cependant il n'y a pas une lettre qui n'exige deux ou trois contrac-

tions distinctes de certains tendons déterminés, les((uelles contractions doivent être d'une

justesse minutieuse, afin que le bout de la plume, où le mouvement se trouve multiplié,

ne parcoure que précisément l'espace qu'il faut. La preuve de celte obéissance prompte

et exacte se trouve dans la parfaite ressemblance des caractères tracés par la même main .

Home a observé que les finctions les plus délicates et les plus importantes dans le corps

humain étaient renqilies par des muscles d'une petitesse microscopique. Ainsi, les mus-

cles du tympan, et ceux qui servent à contracter la pupille, sont si déliés qu'on ne peut

les découvrir qu'à la loujie; et cependant l'exercice de deux de nos facultés les plus pré-

cieuses dépend de leur j(.'u et de leur conservation.

Il est à remaniuer que les muscles agissent sur les articulations avec désavantage sous

les rapports mécaniques; c'est-ànlire ({u'ils sont souvent attachés si près de l'articulation

qu'il en résulte que la force musculaire a à vaincre une résistance très-considérable, occa-

sionnée j)ar la longueur du levier contre lequel elle agit. Si le Créateur, en fabriquant le

cor.iis humain, s'était proposé de nous faire mouvoir lentement un poids considérabh»^

dans un petit espace, il eut dû, pour accomplir cet objet, faire un autre emploi des le-

viers, et une autre disposition des muscles; mais leur disjiosition et l'emploi des leviers

tels qu'ils existent étaient également convenables pour accomplir le but des mouvements

que nous sommes aj>pelés à faire. N'ost-il pas bien plus nécessaire que nous i)uissions

porter la main vivement à notre tète, qu'il ne nous est utile de pouvoir soulever lentement

un poids de jdusieurs (|uinlaux? L'usage de cette force extraordinaire et d'un emploi très-

lent peut être api)licable de temps en temps; mais nous avons un besoin continuvl des
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mouvements prompts. C'est ainsi qu'un ouvrier fait [)lus ilc travail avec un fléau, ou une

faux, instruments dans lesquels la vitesse se trouve rnultijjliée, qu'il ne pourrait en fairo

avec des instruments dont la force serait plus grande, mais qui travailleraient dans un

plus petit espace. La môme observation est applicable à la construction des animaux : en

général, ils auraient à perdre s'ils échangeaient la vivacité de leurs mouvements contre

une force plus grande, une structure plus lourde, et des mouvements i)lus lents ((>).

Il est dilTicile de se faire comprendre des lecteurs qui ne sont point de l'art, en décrivant

les mouvements de certains muscles spécifiques, surtout si l'on n'a pas le secours des tigu-

res» J'essaierai cependant d'expliquer de quelle manière se produit l'action musculaire

dont résulte le mouvement de la mAchoire inférieure. J'indiquerai du moins comment agit

le muscle principal. L'objet à rem])lir était d'abord de tirer en bas la mâchoire inférieure,

|iour faire ouvrir la bouche. L'expédient qui se présente serait d'attacher ci la poitrine un

nmsele qui répondrait au menton, et qui, par sa contraction, ferait ouvrir la bouche. Mais

il est évident (jue la liberté des mouvements du cou en aurait souffert, et que la conserva-

tion des formes actuelles ne comportait pas un tel moyen. En conséciuence, un certain

muscle nommé (//r/a«/r('(/(ec part d'un os delà face, au-dessus de l'articulation de la mâ-

Jioirc. En descendant, ce muscle se convertit en un tendon arrondi. La contraction d'un

fel muscle, s'il eût conservé sa direction en s'attachant à la mûchoire inférieure, l'aurait

tenue soulevée, au lieu de la faire baisser. Il fallait donc changer la direction de la force,

en faisant passer le tendon sur une poulie : c'est ce qui a été fait. Ce tendon passe dans un

anneau de l'os hyoïde, et vient s'attacher au menton, en sorte que la contraction du muscle

fait ouvrir la bouche.

Rien ne saurait être plus véritablement mécanique que l'invention suivante, savoir : une

gance faite au travers d'un tendon pour faire passer un autre tendon par cette gance ; c'est'

co que nous voyons dans le mécanisme des doigts des pieds et des mains. Le long tendon

qui fait lléchir la première phalange passe au travers du court tendon qui fait lléchir la

seconde phalange. lien résulte beaucoup plus de liberté dans les mouvements qu'il n'au-

rait pu y en avoir sans cela.

Il y a une circonstance de l'arrangement des muscles qui manifeste aussi clairement un

dessein qu'il soit possible de l'imaginer: c'est la ligature des tendons du jiied dans le bas

de la jambe ; le pied faisant un angle très-considérable avec la jambe, il est évident que des

tendons ou des cordes flexibles, passant en dedans de cet angle, se seraient soulevés h cha-

que contraction des muscles dont ils sont le prolongement. 11 fallait donc les lier au bas

de la jambe, sans cependant empocher leur jeu : c'est ce (jui a été fait. Ils passent libre-

ment sous un ligament très-fort qui les retient assujettis. La ressource de l'art humain
aurait été exactement semblable.

Je demande comment le système de ceux qui prétendent que toutes les parties de l'ani-

mal se sont formées par appétence, c'est-à-dire par une tendance im])ercoptible dont l'eifet

a été prolongé dans une suite incalculable de générations, je demande, dis-je, comment ce

système peut se concilier avec le fait dont je viens de parler. Loin d'y avoir appétence ou
tendance, il y a résistance et combat dans le cas du ligament qui assujettit les tendons du
liied. La jiression du ligament agit sur les tendons ; et ceux-ci, toutes les fois que le muscle
se contracte, réagissent sur les fibres du ligament. Il est impossible que le ligament ait pu
ôtre engendré par l'exercice des tendons, car cet exercice a, au contraire, une tendance
continuelle à en rompre les fibres

(0) Ajoutons encore deux observations qui justifient l'emploi des leviers tel qu'il est dans l'airaelie i\v4
nuiseles aux os de notre cliarpeiite : la pieniière, c'est que la capacité de force musculaire étant indélinici
cest-a-dire dépendante de la volonté du Ciéatcui-, la (oMsii;i'Tali<iii de I'épar;;ue de la l'(uce doit clir mi>4
de côte; la seconde observation, c'est que lapplicalin» du li\i,i le plus (lcsa\aiilai'cu\, quaiil à la loice
clail indispensable pour la conservation dis loriucs : par i'\,-nqilc, si le iinisclc nm s'aùaclic d'Un < olc :î

l'os (In bras, et de l'autic à un os de lavaid-bras, pour opérer la llcxiou de cel avant-bras, au lieu d'élre
altacbe pre.s de 1 ailiciilalioii du ( oudc, l'eût clé près du poii;!).-!, ce uiiisi le, en agissant iiar coiiliaclioi,
aurait coud.le le vide qui cMsIccMlrc le bras et l'avant- bras aju es la (kxion, et aurait cbanj.é la loniiù
actuelle en une masse Uiaimidairc de chair et d'os.
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On a observé, d'après Galien, qu'il y a dans chaque muscle dix circonstances distinctes

à eonsiJércr, qui toutes sont nécessaires à l'usage complet de chacun d'eux : 1° la forme

du muscle, laquelle est en raison de sa destination ;
2° sa grosseur, qui est également pro-

portionnée ;
3" son point d'appui; 4° son point d'action ;

5° le rapport des positions de ses

deux extrémités ;
6° la position du muscle considéré dans son ensemble ;

7° sa direction ;

8° l'insertion des nerfs dans ce muscle ;
9° l'introduction et la sortie des artères ; 10° l'intro-

duction et la sortie des veines. Comment des choses dont l'arrangement est si compliqué

peuvent-elles être faites et disposées sans admettre de l'intelligence dans l'ouvrier?

Je me suis étonné quelquefois de ce que le mécanisme des corps des animaux ne nous

frappait pas, tandis que nous admirons beaucoup les machines des artistes humains. Une
des raisons de cette différence est prolilablement que les corps des animaux sont formés

de substances dans lesquelles nous ne sommes point accoutumés <i chercher et à suivre un
mécanisme quelconque, nu lieu que les machines faites de main d'homme sont composées

de bois, de métaux et d'autres substances dans lesquelles nous sommes accoutumés à

suivre l'intention de l'ouvrier qui a modifié leurs formes pour obtenir un certain résultat.

Mais enfin, il est bien évident pour celui qui veut y appliquer son attention, que les mô-
mes lois de mécanique, les mêmes genres d'inventions et de moyens, se retrouvent dans

les corps des animaux et dans les madones que les hommes exécutent.

§ VI.

La circulation du sang, et tous les vaisseauic qui y ont rapport, dépendent d'un système

et montrent une invention qui, l'un et l'autre, sont peut-être plus évidents pour nous

qu'aucune autre partie de la constitution des corps. Le système lymphatique et le système

nerveux peuvent être plus compliqués : il y a peut-être plus d'art encore dans leurs délails

et leur ensemble ; mais nous ne les comprenons pas aussi bien.

Je suppose que l'on convient que la circulation du sang est une chose utile. Il résulte

évidemment de cette circulation que la nourriture qui est entrée dans l'estomac, une fois

élaborée et changée en sang, se distribue avec une parfaite égalité dans toutes les parties-

du corps. Le problème mécanique à résoudre était celui-ci : faire en sorte de réparer ron-

tinuellcmont les pertes que le corps éprouve, et faire arriver sans cesse de la substance

nouvelle dans toutes les parties d'une machine aussi compliquée. Le système qui y pour-

voit offre deux genres d'oi>je!s à considérer :
1° les vaisseaux qui servent de conduits au

sang ;
2" la construction de la machine qui chasse le sang dans ces conduits, depuis le

centre jusqu'aux extrémités.

La disposition dos vaisseaux sanguins relativement aux besoins du corps peut être con-

sidérée comme la disposition des canaux de conduite qui distribuent l'eau dans une

ville. Ce sont des canaux considérables, qui communiquent le fluide à des conduits d'un

moindre diamètre, et ceux-ci à des tubes plus petits encore, lesquels se dirigent dans tous

les endroits où il est nécessaire de faire parvenir l'eau. Mais il fallait pourvoir au retour

du sang vers le réservoir, chose qui n'est point nécessaire pour l'eau (}ui fournit aux be-

soins d'une ville. Il y a été pourvu par une disposition dans l'assortiment des vaisseaux

tout opposée à celle dont je viens de parler; c'est-à-dire que des ramifications très-déliées,

qu'on appelle des veines, se réunissent dans les extrémités du corps aux ramifications

des vaisseaux qui ont apporté le sang, et qu'on appelle les artères. Ces veines déliées so

réunissent entre elles pour former des tubes de plus en plus considérables, et enfin ue

gros vaisseaux par lesquels le sang revient au cœur, d'où il est parti. Tout cela est, je

pense, bien évidemment du mécanisme.

Nos corps contiennent donc deux systèmes de vaisseaux sanguins, celui des artères et

celui des veines. Il y a des différences caractéristiques dans la constitution de ces vais-

seaux, et ces difTérences répondent aux fonctions que ces vaisseaux ont à remplir. Le sang,

parlant du cœur et cheminant toujours d'un tube plus large dans des tubes plus étroits,
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j)ui5 revonant des extrëmilës on passant de luyanx L-troils en tuyaux de pins en plus I.n-

Rcs, doit exercer une pression bien plus i'orle sur les parois dos artères que sur les parois di's

veines : aussi voyons-nous que ces parois sont plus (^-paisses, plus résistantes, plus élasti-

ques que celles des veines : voilà la première diflerence. L'autre annonce mieux encore,

s'il est possible, la sollicitude et les soins de l'ouvi'ier qui a inventé et exécuté tout cela.

Comme les artères portent le sang avec une grande force, une piqilre ou un déchircnien; y
est beaucoup plus dangereux qu'aux veines, dans lesquelles le sang coule d'une manière

uniforme et douce. En conséquence, non-seulement l'enveloppe de l'artère est plus

épaisse, mais ces vaisseaux sont situés et disposés avec un soin tout particulier pour les

p.réserver des accidents. Ils rampent au-dessous des veines, dans des sinus profonds dé-

coupés pour eux dans la substance des os. Ainsi nous voyons fiue les côtes ont été sillon-

nées uniquement pour le passage des artères. Quelquefois elles sont garanties de part et

d'autre par des parapets élevés, comme on le voit dans les doij^ts de la main, où les ai lèros

sont nichées dans des rainures si profondes qu'on peut se couper jusqu'à l'os sans les

atteindre. Dans d'autres endroits, les artères passent dans des trous faits exprès au travers

de l'os, pour éviter le danger de la compression par une courbure très-brusque : nous en

avons un exemple dans la nukhoire inférieure.

On a dit ((uo le système entier des artères pouvait jjrocéder ou cœur comme la lige

et les ramifications d'une plante procèdent de sa racine, et que c'était une manière d'ev-

pliquer la formation du système artériel. Si ce raisonnement pouvait résoudre le probieuu;

de l'existence des artères, je demande comment il résoudrait le i)roblème de la formation du
système veineux. S'il y avait i|uelquo fondement dans la supposition, les artères s'allon-

geraient ou croîtraient indéfiniment, en se subdivisant toujours; mais les veines, par quelle

énergie du même genre ont-elles pu se former?

Nous avons maintenant à examiner le mécanisme du cœur, c'est-à-dire du grand réser-

voir d'où part le sang, et où il revient. Quel que soit le principe d'action du cœur, il est

certain que les fibres musculaires qui le composent ont la faculté de se contracter et do se

relâcher tour à tour, et de produire ainsi une suite do mouvements non interrompus. Voilà
la force dont l'ouvrier avait à disjioser; voyons l'usage qu'il en a fait.

Un gros muscle creux, formé de fibres disposées en spirale, et qui se croisent entre elles,

contient des cavités dont les parois se resserrent et s'écartent alternativement. Dans la cou-
traction, le sang est chassé dans les artères comme il le serait par l'action d'une seringue :

dans la relaxation, le sang rapporté par les veines remplit] les cavités qui se rouvrent.
Voilà, en gros, de quelle manière le cœur agit.

A chaque contraction il se fait un mouvement progcssif do la masse du sang dany les

artères, qui équivautà ce que contenait la cavité au momentde la contraction. Dans l'homma
fait, cette quantité est d'environ une once, soit deux cuillerées ordinaires. Voyons à com-
bien cela revient par heure.

Chaque ventricule contient au moins une once do sang. Le cœ^ur se contracte quaire
mille fois par heure. !1 en résulte que quatre mille onces, c'est-à-dire trois cent cinquante
livres de sang, passent au travers du cœur dans le cours d'une heure. La masse totale du
sang d'un homme adulte est d'environ vingt-cinq livres, en sortcqu'unequantité égale à la

masse totale passe quatorze fois par heure au travers du cœur, c'est-à-diro de quaire mi-
nutes en quaire minutes.

Qu'on se représente ce que c'est que ce mouvement chez les très-granus animaux.
L'aorte, ou le tronc principal des artères d'une baleine, a un pied de diamètre; et à cluKpio
contraction du cœur, ce canal reçoit tout à la fois une masse de cimiuanle à soixante pintes
de sang, qui coule avec une vélocité incalculable. 11 y a assurément quelque chose d'im-
posant dans un semblable appareil.

Le cœur est le principrd agent de la circulation ; mais un autre organe élail également
nécessaire pour mettre le sang, sinon en contact, du moins en proximité prcsq-uo immé-
diate avec lair atmosphéri(iue, cireunslanco indispensijjlo au maintien de la vie, et dont
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la raison chimique n'a pas encûrc été dDunéo d'une manière pleinement satisfaisante. Ce

que l'on peut présumer d'après les phénomènes, c'est que l'air atmosphérique est com-

posé d'air pur et vital (oxygène), et de gaz nuisibles à la respiration (acide carbonique, etc.).

Lorsque nous inspirons l'air atmosphérique dans le poumon, et que nous le mettons

ainsi en une espèce de contact avec le sang, celui-ci prend à l'air quelque chose qui lui

est nécessaire (oxygène), et lui rend quelque chose qui lui est superflu ou nuisible (acide

carbonique ) : du moins, si nous comparons l'air qui a été respiré avec celui qui ne l'a pas

été, nous voyons que la partie impure, ou non respirable, est augmentée dans l'air qui a

passé par le poumon.

Il n'est d'aucune importance pour l'objet qui nous occupe, de décider si l'explication chi-

mique qu'on a donnée des eff"ets de la respiration est satisfaisante, ou si elle ne l'est pas •

il nous suflit de savoir que la plupart des animaux ne peuvent pas vivre sans que leur

sang soit mis en proximité presque immédiate de l'air. Cette nécessité étant admise, voici

la disposition que l'ouvrier a faite pour y pourvoir. Un organe qu'on nomme le poumon
contient des vaisseaux ou conduits destinés à l'air, et d'autres destinés au sang.

Ces conduits sont appliqués les uns contre les autres : partout où il y a un conduit

d'air, il se trouve entre une veine et une artère, et tous trois suivent la môme direction.

Ces vaisseaux sont si multipliés, que toutes leurs surfaces internes, prises ensemble dans

le poumon d'un homme fait, couvriraient un espace de quinze pieds carrés. II s'agit main-

tenant de faire passer et repasser le sang dans ces conduits nombreux et déliés : voici

comment cela s'opère. Aussitôt que le sang a été au cœur par les veines, et avant que

d'ôlre chassé de nouveau par tout le corps, il est poussé par la contraction d'une des ca-

vités, et par une artère spécialement destinée à cet office, jusque dans le poumon, où il

subit l'opération mystérieuse dont j'ai parlé. Il revient de Ih au cœur par une veine desti-

née à ce retour, il est alors chassé de nouveau par tout le corps, jusqu'aux extrémités. Le

cœur "a donc deux offices distincts : l'un de la circulation pulmonaire, et l'autre de la

circulation générale.

Pour que les deux systèmes de circulation pussent clicminer sans se nuire, il falb.it

quatre cavités dans le cœur; l'ouvrier les y a placées. Deux de ces cavités se nomment les

ventricules : ce sont ceux-ci qui chassent le sang, savoir, l'un dans le poumon, et l'autre

partout le corps; les deux autres cavités se nomment les oreillettes: ce sont celles-ci qui

reçoivent le sang, savoir : Tune, après que ce fluide a parcouru tout le coips; et l'autre,

après qu'il a passé dans le poumon. Les oreillettes communiquent avec les ventricules;

elles se contractent i)Our y faire passer le sang qu'elles ont reçu. Les ventricules se con-

tractent, à leur tour, pour faire jiasser le sang dans les artères.

Je sens bien que ceux de mes lecteurs qui n'ont point de notions d'analouiie ne peuvent

recevoir de la description que je viens de faire qu'une idée très-imparfaite, mais cette

idée suffit pour prouver l'invention qu'il y a dans la chose.

Un anatomiste a dit, avec beaucoui) de raison, que la sagesse du Créateur ne se voit

nulle i^art avec ]»lus d'évidence que dans le cœur. En ell'et, ce viscère exécute ses fonc-

tions avec une précision et une sûreté qu'on ne peut trop admirer. Un observateur, après

nvoir bien saisi le mécanisme du cœur, déciderait assurément ([u'il iloit cheminer, mais il

craindrait ([ue la com|)lication de l'organe et la délicatesse de certaines parties n'amenas-

sent bientôt son dérangement ou sa destruction. Et cependant celte étonnante machine

peut conserver son mouvement pendant un siècle entier, à raison de cent mille battements

par vingt-quatre heures, ayant à chaque contraction une grande résistance à vaincre, et

sans se déranger ni se lasser jamais.

Comment se fait-il, dit le lecteur qui ne connaît de l'organisation du cœur que ce que-

jo viens de lui décrire, que, lorsque la contraction du ventricule a lieu, le sang ne rétro-

grade pas dans l'orcilletlc, au lieu de clicminer dans l'artère? Il y a donc des soupapes qui

s'opposent à ce retour? — Précisément. L'ouvrier.a jilacé, partout où cela a été nécessaire,

dos sonpajirs ipfou noiiiuie valvules, lesquelles s'abaissent |)0ur laisser passer le sang, puis
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se relèvent pour empêcher son retour. Les ventricules et les oreillettes sont séparés parties

soupapes semblables. Il y en a également h la sortie des ventricules, ou à l'entrée fie l'ar-

tère pulmonaire et de Taorte. Ces valvules sont d'une construction admiiable. Qu'on se

représente des cornets formés d'une membrane déliée, fixée d'un côté et libre de l'autre :

quand le sang passe dans un sens, ces cornets s'appliquent exactement contre les parois

du vaisseau, sans en diminuer le calibre d'une manière appréciable. Lorsque le sang tend

à revenir dans l'autre sens, la partie libre de la valvule se relève, d'autres valvules placées

sur les parois opposées du vaisseau se relèvent en même temps : toutes sont bridées p.ir

des fds d'une longueur déterminée, lesquels permettent à la valvule de s'ouvrir au juste

point oii il le faut pour que toutes ensemble ferment complètement le passage. Nicra-t-on

l'invention là-dedans? Il faudrait fermer les yeux à l'évidence même.

Le jeu do ces valvules n'est pas moins curieux que leur office n'est important: la vie

même de l'animal dépend de la juste longueur des fibres qui règlent l'ouverture de ces

soupapes. Ici nous pouvons répéter l'observation que nous avons faite, concernant de cer-

tains ligaments; c'est-à-dire que les valvules n'ont pas pu se former par l'influence pro-

gressive du jeu des parties voisines. L'action continuelle que le sang exerce pour les sou-

lever tond à les détruire plutôt qu'à les former. Or, comme ces soupapes sont évidemment

utiles et môme indispensables pour le mouvement de la circulation, elles ne peuvent qu'ê-

tre l'ouvrage d'un Créateur intelligent.

Il se présente naturellement une réflexion relative aux importantes fondions desquelles

dépend la conservation de la vie, c'est que, grAce à la sagesse du Créateur, ces fonctions

sont involontaires. S'il eût fallu l'intervention delà volonté, ou quelqueattenlion, quelque

soin de notre part pour en soutenir l'exercice, nous aurions à peine suffi à maintenir le

cœur en mouvement et l'estomac dans ses fonctions. Nous eussions été continuellement

en souci et en alarmes; et cette constitution eût nécessairement exclu le sommeil.

Un organe d'une importance aussi sérieuse pour les fonctions vitales que l'est le cœur

demandait d'être préservé des accidents extérieurs avec un soin tout particulier. En con-

séquence le cœur a été placé dans un étui ou cavité membraneuse qui le protège, sans

j^ênei ses mouvements, et qui entretient autour de lui une certaine quantité d'un liquide

destiné à lubrélier la paroi externe du cœur. Je demande comment la formation de cette

enveloppe protectrice pourrait dépendre de l'action mécanique et prolongée du cœur lui-

même.
Un des principaux objets d'utilité de la circulation du sang est la nutrition, c'est-à-dire

^'entretien et le renouvellement de toutes les parties du corps. Nous ne pouvons pas percer

notre peau avec une pointe d'aiguille, dans quelque endroit du corps que ce soit, sans

faire couler du sang. Ce fait seul peut nous donner l'idée de la multitude de vaisseaux ou

ramifications déliées dont notre peau est garnie. Dans l'intérieur du corps, la dilTusion des

vaisseaux sanguins n'est pas moins grande. Ils tapiss^^nt les membranes comme un réseau;

•ils [lénètrent dans la substance des muscles et dans les os eux-mêmes. Chaque dent d'un

animal reçoit par une artère le sang dont elle a besoin pour se nourrir, et rejette par Ltie

veine la partie de ce sang qui ne lui est pas nécessaire.

Mais avant d'être convertis en sang, les aliments doivent subir certaines préparai» ns

auxquelles un autre appareil de vaisseaux est exclusivement destiné. Cet appareil est sus-

ceptible d'être démontré dans la dissection du cadavre, et nous pouvons y suivre sa

marche.

Les aliments descendent dans les intestins, en subissant deux préparations importantes :

la première, la raasIiCHtion , pendant laquelle ils se pénètrent de salive; la seconde, la

digestion dans l'estomac. Je ne dis rien encore de cette dernière opération qui fait une

métamorphose, parce qu'elle tient à la chimie, et que je ne considère ici que la partie mé-

canique des fonctions vitales.

La figure et la position de notre estomac sont calculées de manière à retenir les aliments

assez longtemps pour que l'action des sucs digestifs soit suffisante. Il a la fi,;ure du sac

d'une cornemuse, et est placéde manière que le pylore, ou la sortie du sac, est un peu (ilus
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élevé que l'œsopliflge, ou l'entrée de l'estomac. Eu sorte que ce n est que par la contrac-

tion de l'enveloppe musculaire de ce sac, que les aliments en ressortent, après avoir subi

l'action du suc gastrique.

Par la même-raison que je ne m'arrête point à examiner quelle est cette action du suc

gastrique, je passe sous silence les effets opérés par la bile sur les aliments. J'observerai

seulement qu'un conduit a été placé pour transporter la bile, depuis les organes qui la Lié-

parent du sang jusqu'en dedans de l'intestin, qui est le prolongement de l'estomac; que

dans cet endroit-là la bile se mêle peu à peu aux aliments h mesure qu'ils passent; et je

ferai remarquer que ce fluide, si nécessaire à la digestion complète, tant qu'il reste dans

l'intestin, occasionne des dérangements graves lorsqu'il reflue dans l'estomac.

Los aliments, parvenus dans le premier intestin, se trouvent convertis en une pulpe

blanchâtre et homogène, suflisammcnt liquide pour que sa partie essentielle puisse être

soutirée par d'autres vaisseaux, qu'on nomme lactés ou chylifères, parce qu'ils sont des-

tinés à transporter lechyle,qui est uneespèce de lait. Ces vaisseaux aboutissentpar milliers

aux parois du c.anal des intestins. Ils sont si déliés qu'on les nomme aussi tuj'aux capil-

laires, c'est-à-dire du diamètre d'un cheveu, et que la vue ne peut les distinguer que lors-

qu'ils sont pleins de chyle. Toutes les petites branches de ces conduits se réunissent

successivement pour en former de plus grosses, lesquelles se terminent par des glan-

des. Le chyle, après avoir subi dans ces glandes un travail mystérieux, en ressort par

d'autres vaisseaux d'un diamètre plus grand, lesquels se réunissent tous dans un

réservoir, qui peut contenir à peu près deux cuillerées de ce liquide élaboré. De ce

réservoir, le chyle remonte le long de la colonne dorsale, par un canal qu'on nomme
thoracicjue, jusqu'à ce qu'il arrive à la veine sous-clavière gauche, dans laquelle il se verse

peu à peu. Il se trouve alors mêlé au sans; veineux, et chemine avec lui vers le cœur.

Toute cette route peut être suivie à l'œil. La marche du chyle n'a rien de caché pour l'ob-

servateur attentif.

L'ensemble de cet appareil a évidemment un but utile et très-bien rempli; mais cer-

taines circontances en sont remarquables, et font admirer de plus en plus la sagesse de

l'inventeur. Ainsi, par exemple, il fallait donner du temps et de l'espace, multiplier les sur-

faces pour que le chyle, qui n'aurait pas pu être absorbé par les premiers vaisseaux, pût

l'être par les vaisseaux suivants : en conséquence, le canal intestinal a, chez l'homme, en-

viron six fois la longueur de l'individu. Une autre circonstance remarquable, c'est que

les intestins ont un mouvement continuel, qu'on a nommé périsialtique, ou vermiculaire,

parce qu'il ressemble aux contractions successives qui parcourent la surface d'un ver rie

terre lorsqu'il chemine. Ces contractions ou ondulations, qui dépendent de l'action d'un

grand nombre de fibres demi-circulaires, ont pour objet de forcer les aliments eu avant,

afin (]ue toutes leurs parties nutritives arrivent successivement en contact avec losbouci;es

des vaisseaux lactés.

Observons encore qu'il importait que les orifices de ces vaisseaux lactés fussent d'un

Irès-petit diamètre, afin qu'aucune partie grossière des aliments ne pût y pénétrer, parce

quedans cette supposition, il aurait puenrésulter des obstructions dans ces conduits déliés.

Mais, puisque ces vaisseaux devaient être si resserrés, il fallait qu'ils fussent prodigieuse-

ment nombreux pour suflire au passage de la totalité du chyle nécessaire à la réparation

du sang, c'est-à-dire, à une quantité qui va jusqu'à trois pintes par jour, dans un sujet

bien portant et bien nourri. Le nombre de ces vaisseaux excède tout calcul, et leurs ori-

fices sont si petits, qu'ils édiaiipent à l'œil armé du microscope.

Le canal thoracique, ou conduit du chyle depuis le réservoir jusqu'au sang, est dans une

/osition verticale. Le chyle ayant donc à vaincre la gravitation, ce canal a été garni do

ilvules dont l'ouverture est en haut et qui empêchent le retour du chyle à mesure qu'il

1 passé (7).

L'endroit où le chyle entre dans le sang, c'est-à-ilire vers le cou, semble singulièrement

(7) l/oiiviicr iiilclligoiit Pt s.Tcço a plaro le cniial tlioraciiiiio à rûlé (fuiic des priiicipalfts arlores di! corps

huniaiii, aliii i\::r U' bail! iiiciil ('.idj^ (pir (If icUr aili-ir si'ivl! à laiiv imuilci li^ clivlc dans fC canal, qui

esl cUoili-mciil (;iiipiis(jni>c, cl ii"a |.a< dp nioUM'inciil jiropii' ii^ii Ini b-iiil si-nsiljle.
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choisi; mais c'était l'endroit le plus favorable pour que ce fluide arrivât promptement au

cœur. La veine sous-clavière est considérable, et par conséquent le mélange du chyle au
sang y fait moins de sensation : mais surtout le chemin que cette liqueur nouvelle a à

parcourir, avant de recevoir dans le poumon la préparation qui en fait un véritable sang,

est un chemin très-court. Sans doute il j aurait eu de l'inconvénient à ce que celte li-

queur, encore crue et imparfaite, circulât dans un grand espace avec la masse du sang. Qui
est-ce qui aurait imaginé qu'il existât ainsi une communication directe entre les intestins

et une veine du col , pour le transport du fluide qui nourrit toutes les parties du corps ?

Je n ai rien dit de la digestion, parce que je craignais que le détail de ce procédé no

nous fît perdre de vue la marche des aliments, depuis la bouche jusqu'à leur entrée dans le

sang. J'en viens à cette opération importante.

Le suc gastrique est ici l'agent immédiat et principal. C'est un dissolvant très-actif, et

distinct, par sa nature, de la salive et de la bile. La digestion qu'il opère n'est point une

putréfaction : au contraire, le suc gastrique résiste puissamment à la tendance putride, et

restaure môme les substances déjà en putréfaction.

La digestion n'est point un procédé de fermentation : elle commence à la surface des

substances, et se propage vers le centre : au lieu que la fermentation commence vers le

centre et s'étend vers les surfaces. Le secours de la chaleur n'est point indispensable à

l'action du suc gastrique, comme il l'est dans les digestions artillcielles, car le suc gastri-

que tiré d'un esturgeon ou d'un cabillaud, et parfaitement froid, dissout les écailles des

crabes et des écrevisses de mer. En un mot, la digestion animale est un procédé siti generis,

et en dehors de toutes les opérations chimiques que nous connaissons. Le suc gastrique

d'un oiseau de proie n'a aucune action quelconque sur le grain, pas même pour achever

de dissoudre le grain déjà macéré dans le gésier d'un moineau qu'il mange. Chez les oi-

seaux granivores, le suc gastrique n'attaque point le grain tant qu'il est entier, et que sa

pellicule subsiste; mais du moment oiî le grain est entamé, l'action de ce suc est très-ra-

pide. Le broiement du gésier est donc une préparation indispensable à l'elfet du suc gas-

triipie : il faut la réunion des moyens mécaniques et des moyens chimiques.

Pour oi'érer ce broiement, ou cette trituration préjiaratoire sur le grain, le gésier a été

armé des muscles les i>lus forts, et doublé de cartilages solides. Le suc gastrique se forme

dans cette poche, et suinte de là dans l'estomac pour y achever la digestion.

Chez les moutons, le fluide gastrique n'a aucune action digestive sur les plantes, à moins
qu'elles n'aient été préalablement mâchées. Mais lorsque les plantes ont subi la mastica-

tion, le suc gastrique de ces animaux les attaque avec tant de force qu'il en décompose
très-promptement les nervures, et même les plus dures.

Le suc gastrique du mouton et du bœuf ne fait aucune impression quelconque sur les

viandes. Hunter a découvert une singulière propriété du suc gastrique des animaux carni-

vores, c'est de demeurer sans action sur les substances animales vivantes, tandis qu'il dé-

compose promptement la chair des animaux morts. La fibre vivante n'a point à en souf-

frir. Des vers y subsistent pendant des années, et les parois internes de l'estomac n'en
sont point attaquées tant que l'animal vit; dans le cas de mort soudaine, pendant que
l'estomac était vide, le suc gastrique a quelquefois corrodé les parois de l'estomac jusqu'à

les percer d'outre en outre.

La vésicule du fiel est une invention très-remarquable. Ce n'est point un canal, mais un
réservoir placé à portée du canal qui porte la bile depuis le foie jusqu'à l'intestin, lequel

canal se nomme le canal hépatique. La vésicule du fiel communique avec ce canal, par un
autre, nommé le conduit cystique ; au moyen de quoi le réservoir peut fournir au besoin

une augmentation de bile dans le duodénum. La position de la vésicule du fiel paraît cal-

culée avec soin et prévoyance pour cet oflice. Elle touche à la paroi externe de l'estomac.

Lorsque ce viscère est distendu par une surcharge d'aliments, la vésicule se trouve com-

primée. Il en sort alors une jdus grande quantité de bile, pour répondre à la quantité ex-

traordinaire d'aliments sur laquelle la bile a à travailler.

Il est bien probable que la vésicule du fiel a d'autres avantages, et une autre destination

Diction. u'Anthropologie. 3
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([ue celle que je viens de remarquer. Il esl vraiseuiblablo que le sojour que fait la bile

dans ce réservoir modifie la nature et les qualités de ce fluide.

L'insertion du conduit de la bile dans Tintestin oflfre à l'observateur une invention des-

tinée à empocher le retour du fluide. Ce n'est pas une valvule ou soupape qui s'oppose au

reflux; mais le conduit, après avoir percé obliquement la paroi externe du duodénum, che-

mine l'espace d'un pouce entre les deux tuniques de l'intestin, avant de percer la seconde.

Nous retrouvons la môme invention dans l'insertion des uretères près du col de la vessie.

Us cheminent également l'espace d'un pouce entre les tuniques de cette cavité, avant de

percer la paroi intérieure. Le but de cette invention est évidemment , dans les deux cas,

d'empêcher le retour du fluide : la même force qui tendrait à faire refluer celui-ci tend

également à appliquer la tunique interne sur la tunique externe, et à fermer par consé-

quent le passage en comprimant le tube.

Parmi les vaisseaux du corps humain, il en est un très-remarquable par sa disposition,

c'est celui qui conduit la salive depuis l'endroit où elle est principalement fabriquée jus-

qu'à l'endroit où sa présence est nécessaire. Les glandes parotides, situées entre l'oreille

el l'angle de la mâchoire inférieure, filtrent la salive, ou la séparent du sang. Un canal, de

trois travers de doigt de long, et de la grosseur d'une paille , est situé en dehors de la

joue, puis traverse dans toute son épaisseur un gros muscle, pour pénétrer dans la bouche,

et y lancer la salive, dont la sécrétion, le cours et le jet sont provoqués par la mastica-

tion.

Il y a, dans notre structure, un autre conduit extrêmement curieux, mais dont le méca-

nisme est différent de ceux dont j'ai parlé, parce qu'il n'est pas destiné à contenir un li-

quide, je veux parler du larynx el ae a trachée-artère.

Nous savons tous que nous avons dans le cou deux conduits diflérents : l'un qui mène à

-l'estoixac, et l'autre aux poumons : le premier est le canal des aliments; le second sert au

passage de l'air, pour la respiration et la voix.

Nous savons tous aussi que ces deux conduits viennent aboutir dans l'arrière-bouche. Il

s'agissait d'empêcher que les aliments, surtout les liquides, n'entrassent dans le conduit

qui mène à la poitrine : voici comment l'ouvrier y a pourvu. Le passage des aliments s'ou-

vre dans l'arrière-bouche sous la forme d'un entonnoir ; à l'entrée même du canal, est une

fente qui communique au larynx. Cette fissure est recouverte d'un cartilage mobile, ou

d'une petite langue, qu'on nomme l'épiglotte, et qui ferme exactement l'ouverture, lorsque

les aliments solides ou liquides passent par-dessus pour descendre dans l'œsophage. Le

poids des aliments et l'action des muscles qui opèrent la déglutition concourent à mainte-

nir cette langue appliquée sur l'orifice, tant que les aliments passent. A l'instant où ils

cessent de passer, le ressort de ce petit cartilage le fait relever un peu, afin que l'air ait

un libre accès dans le poumon. Lorsqu'on réfléchit à la fréquence de la déglutition et k la

continiiité de la respii'ation, Ton s'étonne que ces deux fonctions se nuisent si rarement. Il

semble que l'accident d'avaler de travers devrait être beaucoup plus fréquent qu'il ne l'est,

_puis([ue la moindre particule de matière solide ou liquide qui pénètre dans le la>rynx occa-

sionne une toux incommode , et que cependant l'ouverture du larynx s'ouvre nécessaire-

ment pour respirer, entre chaque effort que nous faisons pour avaler.

On ne prétendra pas que l'action des parties voisines ait pu former graduellement l'épi-

glotte dans une suite de générations; car l'espèce ne pouvait jias attendre la formation d'un

organe dont la perfection est indispensable à la vie du premier individu.

Le conduit de l'air jusque dans le poumon a une structure très-particulière : il est com-

posé d'une suite d'anneaux cartilagineux qui, par leur nature , maintiennent le passage

constamment ouvert. La consli'uction des autres vaisseaux du corps humain ne pouvait

pas être applicable ici : des parois molles et flasques auraient mis le conduit en danger de

se fermer par la compression des corps extérieurs, ou par celle des aliments descendant

par l'œsophage; cependant, comme ces aliments, pour descendre le long du gosier, ne de-

vaient pas êtr.; gênés par le voisinage d'un conduit cartilagineux inflexible, le sage inven-

teur de cet appareil a fait en sorti; que le côté de la trachée-artère qui touche au gosier

Dût céder, au besoin, à la pression des aliments : les cartilages ne font pas le cercle
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ealier; ils sont réunis par une memliraiie flexible, dans loule la lonj,ueur du cou luit.

La trachée-artère, réunie au larvnx, forme un instrument de musique, c'est-à-dire unu

pièce de mécanique appropriée à la modulation de? sons. On réussit à imiter le cri des ani-

maux en soufflant dans la trachée-artère enlevée à l'animal mort, et en resserrant ou re-

lâchant le larynx. Les oiseaux, dit Bonnet, ont une anche semblable à celle d'un hautbois,

et qui se trouve placée à l'extrémité inférieure de la trachée -artère, pour la génération du

son que la tiachée-artère et le larynx doivent modifier.

J'ai dit (jue l'action des poumons sur le sang était d'une nature mystérieuse, mais leur

action, relativement à la formation des sons, est précisément celle du soufflet dans la forma-

tion des sons d'un orgue.

Si j'ai considéré séparément la charpente, les muscles et le système vasculaire des corps

vivants, c'est pour traiter la matière avec plus de méthode ; mais le lecteur doit sentir que

c'est affaiblir l'argument de l'intention et de la sagesse du Créateur, que de séparer ainsi

les objets. L'intelligence et le dessein brillent surtout dans le concours de tous les moyens

vers un certain but d'utilité : c'est l'action collective, c'est la mutuelle dépendance de tou-

tes les parties de l'ensemble, que l'on doit surtout admirer.

Queli[u'un a dit, avec raison, que la seule action de porter la main au visage suffit à un

homme pour lui démontrer l'existence de Dieu. Réfléchissons en effet aux principales con-

ditions nécessaires pour ce simple mouvement. 11 a fallu pourvoir à des cylindres inflexi-

bles qui pussent s'articuler ensemble, et qui donnassent au bras sa solidité. 11 a fallu pla-

cer une articulation à l'épaule pour soulever le bras, et une autre au coude pour le olier.

11 a fallu nourrir le liant de ces articulations par un mucilage qui les abreuve, et en assu-

rer la solidité par des ligaments sufllsamment forts. 11 a fallu implanter des tendons dans

les os, aux endroits convenables pour jiroduire les mouvements que permettent les arti-

culations, et faire de ces tendons le prolongement de certains corps que l'on nomme
muscles, et qui ont la propriété de se raccourcir en se contractant. Voilà en gros le méca-

nisme du bras; et il y en a assez de cette connaissance pour conclure à l'existence d'un

Créateur : mais ce n'est pourtant encore là qu'une pièce de mécanique dépourvue de vie et

d'action. 11 a fallu mettre cette jnèce de mécanique en correspondance avec le cerveau,

pour que la volonté de l'individu pût agir sur elle. Cette correspondance existe par les

nerfs : nous en avons la certitude, parce (jue nous voyous ces fils de çoœiiiiirLi-cïition, et que
nous savons que la section de ces fds paralyse les membres oîi ils aboutissent; mais par

delà ce fait, nous savons bien peu de choses sur l'organisation des nerfs : elle est trop sub-

tile pour nos raoj^ens d'observation.

A tout ce que je viens d'indiquer comme indispensable pour qu'un homme puisse por-
ter sa main à son visage, il faut ajouter tout ce qui est nécessaire à l'entretien et à la répa-
ration des forces du bras, et par conséquent du corps entier : il faut que le sang circule ;

que les sécrétions et les excrétions se fassent ; que l'équilibre soit maintenu dans le système
des diverses humeurs du cor[)s comme dans le système nerveux ; en un mot, il faut que le

miracle de la vie se soutienne, pendant que le mouvement dépendant de la volonté s'exécute.

§ Vil.

On est frappé d'admiration lorsqu'on réfléchit quelques instants au nombre et à la variété

des instruments mis en œuvre vers un certain but , dans le corps de l'animal vivant. Un
petit oiseau qui pèse une once est pourvu d'instruments pour manger, pour digérer, pour
assimiler la nourriture en sa propre substance, pour respirer, pour chanter, pour se repro-
duire, pour marcher, pour voler, pourvoir, pour entendre et pour sentir. Chacun de ces

instruments est distinct de tout le reste, et merveilleusement approprié à son objet.

Le corps d'un animal vivant , considéré dans son ensemble , donne lieu à trois observa-
lions principales qui m'ont toujours paru des preuves évidentes de l'attention et de l'exacti-

tude de l'ouvrier dans l'accomplissenient du dessein qu'il avait en formant l'animal.

La première observation à faire, c'est la correspondance exacte des deux côtés de l'ani-

mal. Chaque partie répond à l'autre avec une précision qui fait une des grandes difficultés

du statuaire et du peintre.

L'ostéologie démontre le soin qui a été pris pour que les treize os de la face humaine
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fussent placés dans une parfaite symétrie, savoir : six d'un côté , six de l'aulre , et le trei-

zième au milieu.

Quand on compare l'œil d'un individu avec l'œil de divers individus successivement, on
admire la prodigieuse variété de formes et de teintes qu'admet cet organe. Sur ilix mille

yeux, il serait impossible peut-être d'en assortir deux ipii n'appartinssent pas au môme indi-

vidu , et cependant l'assortiment de cet organe compliqué est rigoureusement exact chez

chacun de nous.

La symétrie existe partout où elle sert à l'utililé ou à la beauté : partout ailleurs, elle

n'existe pas. Elle n'est point nécessairement dans la nature du sujet ; sans cela , elle serait

universelle. Les deux ailes d'un oiseau sont semblables ; mais les deux côtés d'une plume

ne le sont pas. Dans les insectes qui ont un grand nombre de jambes, il n'y a pas deux

jambes du même côté ijui soient exactement semblables , et les jambes qui se correspon-

dent le sont rigoureusement.

La seconde observation que je fais, c'est que, tandis que les cavités du corps sont confor-

mées extérieurement de manière à produire la symétrie la plus exacte , les parties conte-

nues dans ces cavités ne sont point entre elles dans les mômes rapports. La section verticale

du thorax, par le centre du sternum, divise la poitrine en deux parties, dont les formes

extérieures sont exactement semblables ; et cependant les parties intérieures ne le sont

point. Le poumon est à droite, et le cœur à gauche ; mais les formes et la masse de ces

organes sont tout à fait ditîérenles. La môme chose se remarque dans la cavité de l'abdo-

men. Le foie est à droite, mais il n'y a point , à gauche, de viscère correspondant : la rate

n'a aucun rapport au foie, pour la forme et le volume. L'estomac a une construction régu-

lière, une position oblique. Les intestins sont repliés et redoublés sans aucune symétrie

entre la droite et la gauche ; cependant cette correspondance déforme est conservée sur

toute la surface du tronc , avec un soin d'autant plus remarqualjle que les muscles ont une

souplesse et une variabilité de proportions qui rendaient la chose beaucoup [ilus dillicile.

La forme extérieure ne résulte point ici de la pression mécanique des parties contenues
;

cette forme symétrique résulte de la correction des inégalités, des compensations étudiées

et minutieusement exactes, entre diverses formes irrégulières pour obtenir des formes tpii

soient symétriques dans leurs moindres ondulations.

La troisième observation importante, c'est que les vaisseaux par lesquels se fait la nutri-

tion sont disposés et distribués de manière à ne point produire d'inégalité entre les parties

qui doivent se répondre. Les deux bras sont symétriques ; et, cependant, il n'existe aucune

symétrie entre les vaisseaux qui leur portent le sang ce ne sont pas deux artères d'égal

diamètre, se bifurquant d'un tronc commun, et sous des angles égaux, qui abreuvent nos

deux bras de leur iluide nourricier ; cependant , le résultat est exactement le même pour

l'un et pour l'autre. On voit que la symétrie a été un des objets de la sollicitude de l'ou-

vrier intelligent qui a façonné cet ouvrage.

Je ne sache pas qu'on ait jamais considéré avec une attention suffisante l'art avec lequel

toutes les jiarties du corps humain sont placées, serrées, contenues, sous le moindre volume

possible, et pourtant avec une sûreté parfaite. Voyez combien de ditfércntes choses, toutes

importantes, compliquées et délicates , se trouvent renfermées dans le tronc de l'homme.

Hélléchissez au danger du moindre dérangement dans les fonctions vitales , par l'etlet des

comjjressions, des blessures, des obstructions, des viscères ou des vaisseaux ainsi serri's en

masse les uns contre les autre. Considérez cette pompe placée dans la poitrine, et qu

donne ipialre-vingts coups de piston par minute ; ces deux appareils de vaisseaux pour por

ter et rapporter le sang dans toutes les ])arties du corps; le poumon, (]ui distend et con-

tracte sans cesse des milliers de vaisseaux de deux esiièces, (lour agir mystérieusement sur

la nature intime du sang ; le laboratoire de l'estomac dissolvant et modifiant les substan-

ces ; les intestins chassant peu à peu la pulpe en digestion , et aspirant sa partie essentielle

<! nutritive pour réparer le sang. Le foie, les reins , le i)ancréas , et des milliers d'au'.res

glandes, séparant du sang certains sucs nécessaires ou nuisibles. Toutes ces opérations , et

un grand nombre d'autres dont les détails nous échappent i)ar leur subtilité , c!iemineni

ensemble. Quand on rélléchit à cette complication, et qu'on voit cependant le tronc , ou ic
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ballot qui contient tant d'organes délicats, lieurtLS froissé, plié, secoué de la manière la

plus violente sans qu'il en résulte aucun dérangement, on reste confondu. Un sauteur, un

danseur de corde, un faiseur de tours, au milieu des secousses les plus rudes , et des con-

torsions les plus extraordinaires, n'éprouve ni déplacement dans les viscères, ni suspension

dans l'activité de chaque organe de la nutrition et de la vie. Avec quel art tant de parties

diverses ne sont-elles pas assujetties, maintenues en sûreté, et comme emljallées en un

petit volume dans le tronc de l'homme I

Je désire m'arrêter un moment à faire sentir à mes lecteurs les précautions prises [loui

prévenir les déplacements des viscères et des organes importants à la vie , dans les deux

cavités du tronc de l'homme, quoique ce détail m'oblige à employer certains termes tech-

niques que j'aurais voulu pouvoir éviter.

Le cœur esi fixé dans la poitrine , entre les deux lobes du poumon. Il est attaché au

médiastin et au péricarde. Celui-ci, qui est une membrane extrêmement forte, adhère à la

duplicature du médiastin , et est assujetti par sa pointe à un tendon du diaphragme. Le

cœur est encore maintenu en place par les gros vaisseaux sanguins qui en sortent.

Les poumons sont liés au sternum par le médiastin, dans leur partie antérieure , et aux

vertèbres par la plèvre, dans leur partie postérieure. Le médiastin est une cloison qui par-

tage la poitrine et paraît destinée à prévenir le déplacement des parties contenues dans cette

cavité, comme aussi à empêcher que l'un des lobes du poumon ne presse sur l'autre, lors-

que nous sommes couchés sur le côté. Le foie est assujetti par deux ligaments ; le premier,

qui est très-fort, pénètre dans sa substance môme , et tient au diaphragme ; l'autre lien est

la veine ombilicale, qui, après la naissance, se convertit en un ligament. Le premier fixe

le foie dans sa position quand nous nous tenons debout : le second emiièche que ce viscère

ne presse contre le diaphragme lorsque nous sommes couchés sur le côté. Quand nous

sommes étendus sur le dos, les deux ligaments concourent également à empêcher que le

fi)io ne comprime la veine cave, à la(pielle appartient la fonction importante de rajiporter

le sang au cœur.

La vessie est attachée à l'ombilic par un ligament qui , dans le fœtus, était le conduit. Le

liéiitoine emiiéche que les intestins ne |)resseut trof) fortement la vessie , ou ne se confon-

dent avec elle ; car une duplicature du péritoine est spécialement destinée à séparer le?

reins et la vessie des autres parties contenues dans l'abdomen.

Les reins sont logés dans un lit de graisse.

Le pancréas est fortement attaché au }téritoine , ou membrane adipeuse qui enveloppe

tous les viscères contenus dans le bas-ventre.

La rate est fixée à sa place par une adhérence au péritoine, au diaphragme et àl'éiiiploon.

On a été embarrassé d'exi)liquer l'usage de la rate : il est possible que ce soit un cor|)S do

remplissage, uniquement, et sans lequel il y aurait du ballottement dans les parties voisi-

nes, en cas de secousses violentes. Lors même que la rate n'aurait pas d'autre destination
,

il faudrait toujours qu'elle eût une circulation et une nutrition, pour être maintenue en

vie ; c'est-à-dire avec les attributs des corjjs vivants.

L'épi|iloon est un tablier redoublé ou relevé dans sa partie inférieure. Son extrémité

supérieure est adhérente cM'estomac, à la rate et à une [lartie du duodénum. Le bord de

la partie redoublée s'attache au colon et à l'intestin voisin.

Voilà quelques notions sommaires sur les précautions prises contre le liéplacemenl des

principaux viscères; mais celle de toutes les précautions qui annonce, ce me semble, le

jilus de soin et d'art, c'est celle qui a été piisc [lour empêcher les accidents du canal des

intestins. Un tube flexible, qui a cinq ou six fois la longueur de l'Iiomme, qui a été rei)lié

sur lui-même en circonvolutions nombreuses, semblait devoir être exposé à des déplace-

ments, des nœuds, ou des compressions forcées dans les secousses brusques et les mouve-

ments variés du corps cjui le contient : il devait au moins être exposé à se déranger de

l'ordre dans lecpiel il a été plié et disposé pour remplir les importantes fonctions (pii lui

sont dévolues. Voici la précaution que l'ouvrier a jirise pour prévenir les accidents. I-e canal

des inleslins est cousu, i^ans toute sa longueur, à une bordure ou fraise membraneuse et

grasse, nommée le mésentère. Mais comme le canal intestinal est quatre fois plus long que lu
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ini''senlèro, l'intestin a été fi-oiiPi', pour pouvoir lui être ra^iporté et faire corps avec lui. Le

mésentère étant une substance grasse , souple, et ayant une forme aplatie , a pu être re-

doublé plusieurs fois sur lui-niômo sans les inconvénients qu'on aurait dû craindre si

l'intestin ne lui avait pas çté réuni. Cette fraise est d'ailleurs le dépôt d'un nombre infini

de glandes etde vaisseaux, et surtout (le vaisseaux lactés ou cliylifères, qui pompent l'essence du
chyle à mesure qu'il chemine dans l'intestin. Enfin, cette substance membraneuse, qui est

le dépôt de l'appareil alimentaire et le garant de la sécurité de l'intestin , est attachée so-

lidement aux trois premières vertèbres lombaires.

Une autre propriété générale des corps des animaux, c'est la beauté. Je n'entends pas ici

la beauté relative, c'est-à-dire l'avantage que tel individu ou telle espèce peut avoir à cet

égard, je parle de la précaution prise pour adapter l'apparence extérieure des animaux
aux perceptions des autres animaux avec lesquels ils sont en rapport. Dans notre espèce,

par exemple, si l'on considère quels sont les matériaux et les parties intérieures du plus

bfiau corps, on voit évidemment qu'il a été pris un soin particulier de réduire le tout en

une masse symétrique et d'un aspect agréable pour nos perceptions. Les formes sèches

,

anguleuses des os. ont été dissimulées; les intestins, les viscères ont été cachés; les mus-
cles ont été arrondis, entrelacés avec art ; et le tout ensemble a été enveloppé d'une mem-
brane cellulaire ou tissu graisseux, placé immédiatement sous la peau, et qui lui sert

comme de doublure. Le tissu mou, glissant, compressible, remplit partout les interstices

des muscles, arrondit les contours, et produit toutes ces formes ondoyantes et gracieuses qui

convertissent des matériaux dégoûtants en un objet plein de charmes, et sur lequel du

moins la vue s'arrête avec satisfaction.

Tout cela montre avec une extrême clarté le dessein de l'ouvrier. La considération de la

beauté une fois démontrée dans l'intention du Créateur pour un seul de ses ouvrages, il

paraît bien probable que cette même considération est entrée dans ses desseins pour d'au-

tres ouvrages de la nature, et qu'ainsi les teintes des fleurs , le plumage des oiseaux , les

fourrures de certains quadrupèdes, les écailles des poissons, les couleurs brillantes et va-

riées des insectes ont été distribués avec l'intention d'embellir les espèces et les indivi-

dus, c'est-à-dire de les rendre agréables aux perceptions des espèces et des individus avec

lesquels ils sont eu rapport.

Il y a dans les animaux certaines parties qui sont belles, d'une manière évidemment in-

dépendante de l'utilité: par exemple, l'iris des yeux, dans presque toutes les espèces de

quadrupèdes et d'oiseaux, est d'une beauté remarquable; il n'en résulte cependant point

une perfection plus grande dans la vision; mais l'ouvrier ne pouvait pas employer son

liinceau plus avantageusement par rapport à la beauté des nuances ,
parce que c'est la par-

tie qui se présente la première aux regards de l'observateur.

Chez les plantes, et surtout dans le - fleurs des plantes, le principe de la beauté paraît avoir

été pris en considération avec plus de soin encore que dans toute autre partie de la créa-

tion. Pour choisir un exemple entre mille, quelle peut être la raison pour laquelle la''co-

rolle d'une tulipe change de couleur quand elle arrive à un certain point de son dévelop-

pement? Le but de la nutrition et de la maturité delà graine aurait pu s'accomplir égale-

ment lorsque les pétales auraient conservé la couleur verte. Si les lois de la végétation

•exigeaient un changement de couleur, pourquoi cette riche variété de teintes qui charme

les yeux? On a prétendu que c'était là un eti'et nécessaire de la décadence de la i)lantc,

une maladie de l'âge, semblable à celle qui fait jaunir les feuilles en automne; mais il n'y

a aucune vraisemblance à cette explication du phénomène, car la plante est en pleine

vigueur, et la sève dans toute son activité, lorsque le développement des teintes se mani-

feste. Il paraît évident que ce déi)loiement de couleurs est indépendant des besoins de la

jilante, étranger au but d'utilité, et uniquement destiné à embellir la fleur

On a objecté que la beauté en elle-même était un mot vide de sens, et que ce que nous

çommcs accoutumés à trouver agréable, quant aux formes et aux couleurs, est beau,

anellos que soient ces couleurs et ces formes. Nos idées de la beauté sont susceptililes de
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tant de modifications, par l'haliitude, par l'exeniple, par la mode, ou par l'expérience de

l'avantage et du plaisir, à laquelle expérience se lient certaines impressions, que l'on a pu

douter, en effet, si la notion de la beauté existerait indépendamment de toutes ces causes

influentes. Mais c'est, c<- me semble, abuser du raisonnement, que de nier l'existence du
principe (c'csl-à-dire d'une certaine capacité native de recevoir la perception de la

beauté), de nier, dis-je, ce principe, par la raison qu'il est soumis à l'influence des causes

accidentelles : d'autres principes, dont l'existence n'est nullement contestée , sont égale-

ment soumis à cette influence, et susceptibles d'être modifiés par elle. Voici, je pense, ce

qu'indique l'analogie.

Gliacun de nos sens et des sens des animaux distingue ce qui est agréable et ce qui est

désagréable. Il y a certains goûts qui répugnent au palais, et d'autres qui le flattent : cette

distinction du goilt des aliments est plus marquée et (ilus régulière chez la brute que

chez l'homme. Tous les chevaux, tous les bœufs, tous les moutons recherchent et rejettent

invariablement certaines plantes. Certains insectes ne mangent que des végétaux déter-

minés et meurent plutôt qne de changer de nourriture. C'est donc une préférence décidée

du sens pour certaines substances, et un éloignement non moins marqué pour d'autres.

Nous voyons de même que le sens de l'odorat est flatté de certaines odeurs, ou qu'il y
répugne. Certains sons, ou simples, ou composés, sont délicieux à l'oreille, tandis que
d'autres en font le tourment. L'habitude peut beaucoup, sans aoute, pour modifier tout

cela, et c'est fort neureux, car nous sommes souvent appelés à nous accommoder avec la

nécessité; mai.' en résulte-t-il donc que la distinction enire ce qui est agréable et ce qui

est désagréable soit tout à fait illusoire. Or je dis que tout ce qui est vrai de tous les

autres sens est également vrai du sens de la vue, c'est-à-dire que nous en recevons cer-

taines impressions qui sont agréables et d'autres qui sont pénibles.

Mais de quelque manière que nous arrivions à avoir la perception de la beauté, c'est un
fait que nous l'avons. Peu importe au raisonnement que cette perception dépende de l'or-

ganisation native ou de la réunion des causes accidentelles. Ce qu'il y a de certain , c'est

que les formes et les couleurs des objets ne nous sont pas indifférentes
; que ceux-ci nous

sont agréables ou désagréables à voir. Ce n'est pas l'effet de l'habitude que de trouver beau

ce qui ne l'est pas, car souvent ce que nous trouvons beau est très-rare. L'habitude nous

fait supporter ce qui est désagréable à la vue, mais c'est tout ce que l'habitude peut faire.

Je dis donc que, soit que la perception de ce qui est agréable à la vue dépende de la consti-

tution native du sens, ou bien que cette perception résulte d'un grand nombre de causes

accidentelles, c'est un fait que nous en avons la capacité , et que l'aspect des animaux et des

végétaux a été déterminé par le Créateur de manière à être dans de certains rapports avec

cette capacité.

La peau aes animaux est la partie de laquelle dépend essentiellement leur aspect, et

celle qui a été la plus généralement ornée par la main du Créateur. Mais en comptant la

beauté pour rien, les téguments qui enveloppent notre corps ont une utilité bien évidente •

c'est de cacher le jeu de notre organisation interne. Si nous pouvions voir le mécanisme

dont dépend l'entretien des fonctions vitales, nous serions singulièrement effrayés. « Ose-

rions-nous faire un pas, un simple mouvement, dit 'un auteur, si nous voyions notre sang

couler dans nos veines . nos muscles, nos tendons se contracter et se relâcher tour à tour,

no5 poumons se remplir et se vider d'air et de sang, nos humeurs se filtrer dans les glan-

iles,et tout cet incompréhensible assemblage de libres, de canaux, de pompes, de valvules,

de courants et de pivots, qui maintient l'existence d'un animal à la fois si frêle et si pré-

somptueux ?

Il y a une autre faculté des animaux, considérée dans leur ensemb.e, et qui est particu-

lièrement admirable chez les bipèties ; c'est la faculté de se tenir debout. Celte faculté est

bien plus merveilleuse qu elle ne le paraît. La statue d'un homme debout, que l'on placerait

en éiiuilibre sur son piédestal, ne pourrait pas y tenir : il faut la fixer par des vis et des

é^rous, ou bien le premier coup de vent la renverse. Cependant celte statue rend exacte-
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ment les proportions du corps liumaiii. Ce n'est donc pas seulement de la précaution de
placer le centre de gravité en dedans de la base, que dépend la faculté de se tenir debout.
A quoi tient cette faculté? Elle tient à un ensemble de mouvements compliqués que nous
faisons sans nous en aiiercevoir, et qui maintiennent le centre de gravité en dedans de la
base, malgré la variété des attitudes que nous sommes api)elés h prendre. Un corps mort
que l'on place debout tombe par son propre poids : il faut donc plus que l'arrangement
des pouls et des pressions

: il faut cette mystérieuse faculté qu'on appelle la force.
J'ai dit que les mouvements que nous faisons pour mainlenir notre centre de gravité en

dedans de la base se font sans que nous nous en apercevions. Il faut, il est vrai, un appren-
tissage

:
l'enfant qui apprend à marcher s'exerce à des équilibres que l'habitude lui rend

faciles ensuite; mais il faut une aptitude native qui puisse se perfectionner par l'usage:
sans la capacité première donnée jiar le Créateur, l'habitude ne pourrait point s'acquérir.

Quelles sont les parties principalement employées à maintenir l'équilibre dans la variété
des mouvements que l'homme est appelé h faire? Cela est diflicile à expliquer. Peut-être les
petits os du pied y ont-ils la principale i)art. Chaque mouvement que nous faisons les met
en action, et il concourt à rétablir l'équilibre à mesure qu'il se dérange. 11 est du moins
très-remarquable que le pied ait été composé d'un grand nombre de petits os de figures
irrégulières, qui reposent les uns sur les autres, et s'articulent ensemble, au lieu d'6lre
formés d'une ou deux pièces, en forme de semelle.

Il serait bien di.Ticile, cependant, de faire tenir debout une figure organisée, et dans
laquelle on aurait exactement imilé la disposition des os du pied. Il faut le concours des
arlicujalions du genou, des hanches , et des vertèbres, pour maintenir l'attitude verticale
et l'équilibre du corps. Il faut surtout la parfaite flexibilité de la colonne dorsale, dont
cliaque vertèbre peut se mouvoir précisément au point convenable, pour rompre la vio-

lence des chocs, et conserver l'aplomb dans tous les moments. Il faut également un certain

degré de tension dans les nerfs, les muscles et les tendons, pour maintenir l'altitude ver-

ticale. Or ce résultat déi)eud d'une merveilleuse combinaison de facultés, et d'un grand

nombre d'opérations comj)liquées.

Si la faculté de se tenir debout est une chose admirable chez l'homme, elle l'est peut-

être davantage dans les oiseaux. Une poule sortant de la coquille se met à courir. Cependant
un poulet, considéré géométriquement, et par rapport à son centre de gravité, sa ligne de
direction et son équilibre, est un solide tout à fait irré^ulier. Qui est-ce qui adonné à ce

solide l'a Imirable faculté de l'équilibre? N"a-t-il yas fallu dans l'ouvrier un soin tout parti-

culier ]>our balancer ainsi le corps sur ses pivots?

Il y a une partie du mécanisme des jambes de la poule qui mérite notre attention sous

ce rapport : c'est que quand la jambe se replie, les doigts du pied se referment d'eux-

mêmes; c'est avec les jambes repliées que la poule dort sur sa perche. La contraction

machinale des doigts des pieds assure ainsi sa position pendant le sommeil (8).

Si nous considérons l'ensemble des analogies du corps humain, nous y remarquons des

suspensions ou des interruptions qui ne peuvent s'expliquer que par un dessein chez l'in-

venteur de la construction humaine. Je vais donner quelques exemples.

Tous les os de notre charpente ont un périoste : les dents seules sont exceptées. Au lieu

d'un périoste, les dents ont un émail d'une dureté extraordinaire. Qui est-ce qui peut douter

que cette exception à une règle, d'ailleurs invariable, n'ait un but? N'est-il pas évident

que si une membrane aussi sensible que l'est le périoste ertt recouvert les dents, l'animal

e;1t été continuellement exposé à souffrir! Il leur fallait une enveloppe dure, insensible

t impénétrable; et c'est i)récisément ce qui leur a été donné.

La peau qui enveloppe toutes les parties du corps cède la place, dans les extrémités des

doigts, h une substance d'un tout autre genre, savoir, les ongles. Si la règle d'après laquelle

(S) Il y a un fait plus frappant eiicoïc : c'csl qu'il y a beaucoup d'niscaux qui dorment habitui'llpiiicnt,

iiou |(as accroupis sur les tlriix jaiiiln's , mais dclioiit sur une seule et eu équilibre sur leur branche.
Ne senible-l-il |)as y avdir (iu<'l(pie ( hose de niiraenleux <laiis eeUe faeullé de conserver un équilibre par-
fait, (|uoique les fonelions des (iri;anes des sens soient suspendues, et nialuré les causes accidentelles tpii

peuvent déplacer le cenire de j;ra'vilt% <(iniine par exemple le veni, (pii l'ait balancer la brandie sur la(iuelle

l'oiseau dort '
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les corps sont recouverts de peau était nécessaire, ou bien que la déviation de la règle fût

iji purement accidentelle, cela ne serait point ainsi. J'entends par règle nécessaire un

concours de causes aveugles agissant indépendamment de tout dessein. On ne pourrait

alors expliquer pourquoi la formation de la peau serait interrompue au bout des doigts,

et seulement d'un côté des doigts. Si, d'autre part, la déviation était purement accidentelle,

si elle n'était pas l'efl'et d'une intention, nous verrions paraître des ongles sur toutes les

liarties du corps, comme on y voit paraître accidentellement des boutons ou des verrues.

Toutes les grandes cavités du corps sont entourées de membranes, excepté la cavité du

crâne. Pourquoi le cerveau n'est-il pas garanti par le même genre d'enveloppe que les autres

organes principaux de la vie? Le cœur, les poumons, le foie, l'estomac, les intestins sont

entourés de téguments tlexibles. Je ne sais voir aucune raison de celte différence que dans

la cause finale. Le cerveau est une substance si molle et si délicate, sa conservation est

d'une telle importance à la vie, qu'il a été renfermé dans un étui solide. Si un anatomiste

observait que l'exception n'est pas en faveur du cerveau seul, et que la moelle épinière

est garantie de la même manière, je lui répondrais qu'il ajoute à la force de l'argument.

S'il cite la poitrine comme également protégée par une enveloppe solide, je lui réponds :

que les côtes servent à la fois de protection aux organes contenus dans la poitrine, et de

charpente au soufflet du thorax, puisqu'elles s'articulent avec les vertèbres, pour pouvoir

s'élever et s'abaisser. Ce (jui distingue la cavité du crâne, c'est qu'elle est entourée d'un os

qui sert exclusivement à défendre le cerveau. Les protubérances et les cavités du cnlne

répondent exactement aux dépressions et aux renflements des lobes du cerveau, de manière

à les protéger contre toute secousse violente.

§ Vin.

Je ne pense pas qu'il existe de preuve plus certaine d'un dessein que la préparai ion,

c'est-à-dire les disiiositions relatives à des choses qui ne doivent se réaliser que dans un

temps plus ou moins éloigné : la contemplation de l'avenir n'appartient qu'à l'intelligence

Le corps des animaux fournit plusieurs exemples de cette prévoyance.

Chez l'homme, le développement des dents est gradué de manière à prouver que le

complément de l'exécution a été suspendu avec dessein. Les dents sont déjà formées dans

les gencives; mais elles s'y arrêtent. Si elles sortaient trop tôt, elles seraient non-seulement

inutiles à l'enfant, mais extrêmement embarrassantes pour sa nourrice. Au moment où
elles deviennent nécessaires, elles paraissent. La nature, c'est-à-dire cette intelligence qui

a été employée dans la création, a regardé au delà de la première année de l'enfant ; et

tandis qu'elle préparait des instruments pour des fonctions à venir, elle prenait soin que

ces instruments ne fussent point un obstacle aux fonctions du moment. Observons (]ue

toutes les parties de la bouche sont parfaites, tandis que les dents ne sont point encore

développées. Les lèvres, la langue, les joues, le palais, le larynx sont parfaits, et les dents

ne le sont pas. Toutes les parties parfaites sont employées et nécessaires : les dents ne se-

raient qu'un obstacle à l'allaitement.

Lorsqu'un ordre contraire se trouve convenable, il prévaut : chez les vers qui nais-

sent des œufs de certains insectes, les dents sont le premier organe qui arrive à sa per-

fection ; l'insecte commence à ronger aussitôt qu'il est né, quoique d'ailleurs ses organes

ne soient pas complets.

Ce que j'ai observé des dents de l'homme est vrai des cornes de certains animaux.

Les cornes du veau ne poussent que lorsqu'il est capable de paître; si elles jiarais-

saieut plus tôt, elles blesseraient la mère, quand l'animal frappe les mamelles pour

faire couler le lait qu'il suce.

La nature n'a pas seulement pourvu à un assortiment de dents pour le moment où ces

instruments deviennent nécessaires à l'enfant, mais elle a préparé d'autres dents -lui

germent et se développent avec lenteur pour être employées )}lusieurs années après. 11

y avait, dans le mécanisme de la Ijouche , un obstacle très-difiicile à surmonter, il dé-

pendait de l'accroissement de la mdchoirc, qui a eu lieu en même temps que le déveloii-.
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pement de tous les os de la fête. Cet accroissement écarte nécessairement les dents en-

tre elles, et l'intervalle qui en résulte serait un inconvénient sensible c-Ians leur usage.

Lorsque les mâchoires ont presque atteint leurs dimensions , de nouvelles dents, plus

larges que les précédentes, les chassent et prennent leur place.

Il est dilTicile de se représenter quelque chose qui prouve plus comidétement l'intel-

ligence prévoyante que la formation du lait chez les femelles des animaux vivipares. A
l'instant oij l'animal naît, sa nourriture est prête, et tous les détails de cette disposition

sont frapi)ants. D'abord le liquide préparé pour le jeune animal est d'une nature nour-
rissante, ce en quoi il ditl'ère de tous les autres produits des sécrétions des corps; et

la nature dans la composition de ce fluide n'a point été imitée : personne n'a réussi à

faire du lait par des procédés chimiques, avec des herbes. Il faut observer, en second
lieu, l'organe destiné à le séparer du sang, et les conduits par lesquels l'enfant l'extrait

du sein. Enfin, il faut remarquer que le lait ne se forme que dans les moments oîi il

devient nécessaire. Il n'y a, dans l'état d'une gestation avancée , aucun rapport qui nous
soit intelligible avec la sécrétion du lait. Lorsqu'une partie du corps a besoin d'un sup-

plément de nourriture et l'attire, il ne paraît pas probable qu'une production nouvelle

de nourriture se forme dans une autre partie du corps, c'est ce que personne ne conjec-

turerait d'avance sans avoir connaissance du phénomène. Tout le système lacté est un
miracle prolongé. Ce qui doit ajouter à notre admiration, c'est que le nombre des ma-
melons , chez les femelles, est proportionné au nombre des petits que la femelle doit faire.

La chienne, la laie, la femelle du lapin, du chat et du rat , ont les mamelons disposés

en grand nombre sous le ventre, parce que les portées sont nombreuses. Dans la vache, la

jument, etc., les mamelons sont rassemblés et en petit nombre. On ne peut expliquer ces

proportions raisonnées qu'en les rapportant à un Créateur intelligent.

Dans la matière qui nous occupe, c'est -à-dire les inventions qui supposent prévoyance,
il importe de considérer les corj)s avant le moment où ils sont animés.

Avant la naissance du fœtus, l'œil est déjà tout formé, et cependant il est inutile.

C'est une lunette dans une prison où la lumière ne pénètre pas; c'est un instrument

géométriquement et physiquement en rapport avec un élément avec lequel il n'a point

de communication ; mais cette communication va s'établir , donc il y a une intention.

C'est une provision faite pour une époque prévue ; cette époque sera celle d'un chan- •

gement complet dans la position et les circonstances de l'animal. Est-il probable que

1 œil ait été formé sans la prévoyance de ce changement , après lequel l'œil devient abso-

lument nécessaire, au lieu qu'il était inutile auparavant? Est-il probable que l'œil ait été

formé sans l'intention de le mettre ensuite en contact avec cet élément qui le rend
utile, et qui avait été exclu jusqu'à un certain moment fixé? Un jeune homme fabrique

des lunettes pour le temps où sa vue baissera. Quand elles sont faites , il ne peut pas s'en

servir, elles rendent Scwvue trouble ; mais, puisqu'il a fait une lentille convexe au point

convenable pour corriger l'aplatissement du globe de l'œil , il sait que l'âge amènera
le défaut delà vue qui résulte de la moindre convexité de la cornée; nous compre-
nons qu'il a prévu le changement qui devait survenir, qu'il y a réfléchi, et qu'il y
a travaillé en conséquence ; tout cela appartient à un être qui raisonne : mais la créa-

tion de l'œil
, pour un temps qui n'est pas venu , et pour un état qui n'existe point

encore, appartient non moins évidemment à un être qui raisonne.

Ce que je viens de dire est également ajiplicable aux j^oumons. Cet organe de la res-

piration n'a aucun jeu tant que l'air est exclu. Tout ce bel appareil de vaisseaux aériens

et de vaisseaux sanguins demeure sans usage tant que l'enfant n'a pas vu le jour ; mais

cest une machine prête à jouer, à l'instant nécessaire ; c'est une machine en magasin, et

.pii doit être employée quand le moment en sera venu. Cela prouve que l'ouvrier a

j-révu ce moment ; or c'est là le propre de l'intelligence. Si l'on considère l'état de

l'animal dans le sein de sa mère , les poumons paraissent aussi déplacés que le serait

un soufflet de forge au fond de l'eau; ils sont également hors de tous rapports avec

l'élémonl qui les entoure; ils sont évidemment faits pour un autre élément et un autre

étal.
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Indiquons un détail qui apparlieni au njênie ai)pareil , et qui proclame dgalomonl l'in-

telligence prévoyante et, la stîllicilude de l'ouvrier. J'ai dit que tant que l'enfant n'a pas

respiré, les vaisseaux sanguins des poumons restent sans usage. Mais, en parlant de la

rasrche de la circulation, nous avons vu que le sang, chassé du ventricule droit, pd:>-

sait dans le poumon avant de revenir au ventricule gauche; connnent donc se fait la

circulation dans le fœtus ? Elle se fait au moyen d'une communication temporaire cniro

un ventricule et l'autre, par un ti'ou nommé botal ou ovale, et par une artère qui joirit

l'artère pulmonaire k l'aorte. Mais, tout cela est tellement provisoire (juc, dès que l'en-

fant a respiré, le trou botal se ferme de lui-même, et l'artère se convertit en un liga-

ment. Si cela n'est pas de l'invention, des ressources , des exjiédients, je demande ce

que c'est.

Mais, dira-t-on , l'action secrète de l'air sur le sang, par le contact prestiue immédiat

dans le poumon, n'est donc pas si nécessaire à la vie de l'animal qu'on l'a prétendu,

puisque le fœtus vit sans cela; et, puisque l'animal peut vivre sans cela, pourquoi la

communication la plus courte n'est-elle pas conservée? La réj)onse à celte objection,

c'est que le sang qui nourrit le fœtus est le sang de la mère, et que c'est clans le pou-
mon de celle-ci que ce sang a subi la préparation qui lui est indispensable. Au moment
de la naissance, l'instrument de la respiration, qui était tout prêt, se met en jeu par
le seul effet du contact de l'air.

§ IX.

Nous avons essayé jusqu'ici de donner un aperçu des merveilles du corps humain et

des traits innombrables de bonté, de prévoyance et de sagesse que nous présente son

admirable organisation. Nous ne terminerons pas sans recueillir quelques-uns de ces

sublimes témoignages rendus à la beauté, k l'excellence du corps de l'homme, afin de

célébrer l'auteur de toute chose dans la création de son chef-d'œuvre. Ecoutez Bossiiet

commentant ces paroles de la Ge.nèse : Faisons l'Homme, 'i Faisons ! Dieu prend conseil

en lui-même, comme allant faire un ouvrage d'une plus haute perfection, et, pour ainsi

dire, d'une industrie [-.arlicurière, où reluisît plus excellemment la sagesse de son au-

teur. Dieu n'avait rien fait sur la terre, ni dans la nature sensible, qui pût entendre les

beautés du monde qu'il avait l.âti, ni les règles de son admirable architecture, ni qui

jiût s'entendre soi-même k l'exemple du Créateur, ni qui de soi-même pût s'élever k

Dieu et en imiter l'intelligenre et l'amour, et comme lui être heureux. Pour donc créer

une si belle image. Dieu consulte en lui-même, et voulant produire un animal capable

de conseil et de raison , il appelle en quelque manière k son secours un autre lui-même,

à qui il dit : Faisons. »

Et un peu plus loin ;

« Dieu nous montre, dans la formation du corps de l'homme, un dessein et une attention

particulière. C'est parmi les animaux le seul qui est droit, le seul tourné vers le ciel, le

seul où reluit par une si belle et si singulière situation, l'inclination naturelle aux choses

hautes, c'est de Ik aussi qu'est venue k l'homme cette singulière beauté sur le visage, dans

les yeux, dans tout le corps. D'autres animaux montrent plus de force, d'autres plus de vi-

tesse et plus de légèreté, et ainsi du reste ; l'excellence de la beauté appartient k l'homme,

et c'est comme un admirable rejaillissement de l'image de Dieu sur sa face (9j. »

Ecoutons les Pères de l'Eglise expliquant ce même verset de la Genèse :

« Dieu, qui d'une seule i)arole avait fait sortir l'univers du néant, délibère au moment

où il s'agit de créer l'homme; il tient conseil, il semble dessiner k l'avance l'ouvrage nou-

veau qui va sortir de ses mains. Il s'arrête, se parlant k lui-même : Fiisons, dit-il, l'homme

à notre image; qu'il commande â tous les animaux, qu'il exerce son empire sur toute la terri'

Chose remarquable! le soleil, le firmament, les deux productions jus(piL-là les plus admi-

SJ Eléialioiis sur la mijitèrea, iv' Semaine.
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j-ables de ses mains divines, ont tMé formés sans nul i)réliminaire. L'écrivain sacré ne nous

flj^prend point de queMe manière ils ont été produits autrement que par la féconde parc !>&

du Tout-Puïssant. Pour l'homme seul un conseil, un examen rétléchi, une nature préexis-

laate, un dessein particulier qui exprime la forme dans laquelle il va paraître, et le magni-

fKjue original dont il doit recevoir l'enqireintel Parce qu'il est destiné à l'empire, son au-

teur en a tracé les caractères .-.ur tout son être, tant dans les qualités de son âme que dans

la forme de son corps. Tout en lui respire Je commandement, tout annonce le roi de la na-

ture (10).

« Quanti l'empereur doit faire son entrée dans une ville, toutes les personnes attachées

à son service prennent les devants, afin qu'à l'arrivée du maître tout se trouve disposé h le

recevoir. Ainsi Dieu en a-t-il agi à l'égard de celui qu'il établissait le roi de l'univers. Par

ses ordres Je soleil s'est empressé de naître, le ciel de se développer, la lumière de dissi-

siper les ténèbres pour éclairer et pour embellir son entrée triomjjhale (11).»

«F(iîjîo«.?/'/in»Mwp; quel le expression nouvelle, extraordinaire! Quel est donc l'être qui va être

créé, pour qu'il faille que le Créateur se consulte et délibère auparavant avec lui-même?

Votre étonnement va cesser. De toutes les créalures visibles, l'homme est la plus noble,

la plus excellente; c'est pour lui qu'ont été faits le ciel, la terre, les mers, les astres du fir-

mament, et tous les animaux. C'est en raison de sa supériorité qu'il ne fut créé qu'ajuès

tous les autres. Faisoiis l'Iiomme à notre image, c'est-à-dire que comme Dieu ne connaît

point de maître dans le ciel, ainsi l'homme n'en a point sur la terre.

« 11 n'a point encore paru, et déjà il est investi de la souveraineté. Indépendamment du

privilège de la raison qui assure notre supériorité sur tous les animaux, la seule forme

de notre corps démontre notre excellence, tant nous l'emportons sur eux par la noblesse

delà stature, la majesté des traits, la beauté et les rapports des parties diverses dont le coips

Immain se compose, digne séjour de l'âme intelligente à laquelle il est uni (12).

« Reconnaissez donc les tendres soins du Dieu qui, dès votre entrée dans le monde, vous

a investis de l'empire et d'un commandement perpétuel, et contre lequel rien ne peut pres-

crire. Un homme qui reçoit la puissance d'un homme est un mortel qu-i reçoit d un mortel,

qui emprunte à celui qui lui-même ne possède que d'emprunt, condamné à perdre aussi-

tôt qu'il reçoit. Vous, c'est de Dieu que vous tenez votre jjuissance; les titres en sont inef-

façables, parce qu'ils ne sont pas écrits sur des tables de pierre, sur des chartes périssables,

que la corruption menace, qu'ils sont imprimés dans celte parole souveraine : Quil com-

mande! Dès Jors, tout a été assuielti à l'empire de l'homme, et J'est jusqu'à la consomma-

tion des choses (13). »

« Dieu, en créant l'homme à son image, a déployé sur sa personne toute sa magnificence,

il en a fait un être privilégié, le chef-d'œuvre de ses mains, devenu par là un objet digne

de ses complaisances. L'homme est donc aimé de Dieu (li). »

M Lève les yeux vers le ciel, ô homme, s'écrie Herder, et réjouis - toi, en remulant,

de l'immense supériorité que le Créateur du monde t'a donnée, et qu'il a établie

.sur un principe aussi simple que la station droite. Si tu marchais incliné vers la terre

(10) Saint Grégoibf. de Nvssf : — « Jiisqiie-là, dit s.iiiit liasilo, nous n'avions point vu, dans l'hisloiie de

1 1 (lonèse le doin de Dieu" appli(iiié sur une luaiit-re conuplil.lf ;
pour Tonner le corps de rhonimc, lui-

luèine il prend de' la terre, et celle terre, arrangée sous un» telle niaui, reçoit la plus belle Ugure qui ait en-

core paru dans le monde... Compare/, la formation de l'homme avec celle des autres ouvrages de a

création. Dieu avait dit : Que ta lumirre soil, cl la lumière fui ; que le firmament smt
,
et a celte siinple

parole, l'immense voûte .lu ri.'l .'est déplovée sur nos tètes. Les étoiles, le ciel et a lune, tout ce qui s ol-

f.c à nos rcf-ards el à notre inlellii;eiuv, à reçu l'èlre... Il n'en est pas ainsi de I homme; Dieu ne du pas

nue l'homme soit. Vous vove/. ici, l.ien plus, (lue dans la création Je la lumière et de ces grands astres qui

nous la dispensent, Dieu prit du lim.m de la terre et en forma rhomme. Si vous ne considérez que la ma-

tière, dites, cl vous aurez raison, avec le Psalmislc : Qu est-ce que lltomme? Portez vos regards sur la

main qui l'a mise en œuvre, et vous vous écrierez , avec Salum.ui : C .s( quelque chose de grana que

riivmmel > o • /-

(11) Saint .kvN Cuhysostome, serm. 2 iii Gen., et hom. 8 in Un
(\-2) Saint Je\n CuiivsosTOME, hom. 11 ad l'up. Aniiocli.

(Ilï) Sainl IJasilk.

(Il) Clémem d'Alexandrie.
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comme l'animal, si la tête était grossitVeiuent formée pour le poût et l'odorat, si la struc-

ture de tes membres réiiondait k ces transformations, que deviendrait la puissance unmor-

tellede ta pensée? Combien l'image de la Divinité en toi ne serait-elle pas dégradée?... Mais

en formant tes membres pour l'attitude droite, la nature a tracé les nobles contours de ta

léte; elle en a marqué dignement la place, et a commandé au cerveau, ce germe délicat et

éthéré du ciel, d'eif remplir les capacités et d'étendre au loin ses branches. Le front s'élève,

riche de pensées et de souvenirs; les organes animaux se retirent et font place à la forme

humaine. A mesure que le cerveau s'élève, l'oreille descend : elle est plus étroitement unie

à l'œil, et ces deux sens ont un accès plus intime auprès de l'enceinte sacrée où se forment

les idées. Le cervelet, la moelle épinière et les principes vitaux des sens qui dominent

dans l'animal sont subordonnés à l'encéphale. Les rayons qui, par leur arrangement mer-

veilleux forment les corps striés (15), sont mieux marqués et plus délicats dans rhoninie;

ce qui indique qu'une lumière infiniment plus pure se concentre dans cette région et ];art

de là en divergeant. C'est ainsi, pour me servir de cette image, que se forme la planlo

qui, donnant naissance au bouton de la moelle épinière, s'épanouit en une fleur éthéréa

dont le germe ne pouvait se trouver que dans cet arbre céleste. »

Nous ne pouvons mieux terminer ces considérations si incomplètes sur l'hommo or-

ganique que par un morceau de Bossuet, qui sera comme le magnitliiue couronnement do

cette Introduction :

^< Quiconque connaîtra l'homme verra que c'est un ouvrage de grand dessein, ([ui no

pouvait être ni conçu ni exécuté que par une sagesse profonde.

« Tout ce qui montre de l'ordre, des proportions bien jirises, et des moyens propres à

produire certains etTets, montre aussi une tin expresse, par conséquent un dessein formé,

une intelligence réglée et un art parfait.

« C'est ce qui se remarque dans toute la nature. Nous voyons tant de justesse dans ses

mouvements et tant de convenance entre ses parties, que nous ne pouvons nier qu'il n'y ait

de l'art ; car s'il en faut pour remarquer ce concert et cette justesse, à plus forte raison pour

l'établir. C'est pourquoi nous ne voyons rien dans l'univers que nous ne soyons portés à

demander pourouoi cela est, tant nous sentons naturellement que tout a sa convenance et

sa fin.

« Mais, de tous les ouvrages de la nature, celui où le dessein est le plus suivi, c'est sans

doute l'homme. Son corps devait être composé de beaucoup d'organes cajables de recevoir

les impressions des objets et d'exercer des mouvements proportionnés à ces impressions.

Ce dessein est parfaitement exécuté.

« Tout est ménagé dans le corps humain avec un artifice merveilleux. Le corps reçoit da

tous les côtés les impressions des objets sans en être blessé. On lui a donné îles organes

pour éviter ce qui l'otïense ou le détruit, et les corps environnants qui font sur lui cet eft'ot,

font encore celui de lui causer de l'éloignement. La délicatesse des j^arties, quoiqu'elle

aille à une finesse inconcevable, s'accorde avec la force et avec la solidité. Le jeu des res-

sorts n'est pas moins aisé que ferme; à peine sentons-nous battre notre cœur, nous qui sen-

tons les moindres mouvements du dehors, si peu qu'ils viennent à nous; les artères von!,

le sang circule, les esprits coulent, toutes les parties s'incorporent leur nourriture sans

troubler notre sommeil, sans distraire nos pensées, sans exciter tant soit peu notre senti-

ment : tant Dieu a mis de règle et de proiortion. de délicatesse et de douceur dans de si

grands mouvements.

« Ainsi nous pouvons dire avec assurance que, de toutes les proportions qui se trou-

vent dans les corps, celles des corps organiques sont les pins jiarfailes et les plus

palpables.

« Tant de parties si bien arrangées et si propres aux usages pour lesquels elles sont

faites, la disposition des valvules, le battement du cœur et des arlères, la délicatesse des

(15) On appplle ainsi une porlinn du coimmii.
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parties du cerveau, et la variété de ses mouvements, d'où uSiendent tous les autres ; la

distribution du sang et des esprits, les effets différents de la re.spiration, qui ont un si

grand usage dans le corps ; tout cela est d'une économie, et, s'il est permis d'user de ce

mot, d'une mécanique si admirable, qu'on ne la peut voir sans ravissement, ni assez

admirer la sagesse qui en a établi les règles.

« Il n'y a guère de machine qu'on ne trouve dans le corps humain. Pour siKer quelque

liqueur, les lèvres servent de tuyau, et la langue sert de piston. Au poumon est altaoiiée

la trachée-artère , comme une espèce de flûte douce dune fabrique particulière, qui,

s'ouvrant plus ou moins, modifie l'air et diversifie les tons. La langue est un archet qui,

battant sur les dents et sur le palais, en tire des sons exquis. L'œil a ses humeurs et son

cristallin ; les réfractions s'y ménagent avec plus d'art que dans les verres les mieux
taillés. Il a aussi sa prunelle, qui se dilate et se resserre ; tout s'englobe, s'allonge ou
s aplatit , selon l'axe de la vision, pour s'ajuster aux distances, comme les lunettes à

longue vue. L'oreille a son tambour, où une peau aussi délicate que bien tendue résonne

au mouvement d'un petit marteau que le moindre bruit agite ; elle a, dan; un os fort dur,

des cavités pratiquées pour faire retentir la voix de la même sorte qu'elle retentit parmi

les rochers et dans les échos. Les vaisseaux ont leurs soupapes ou valvules tournées en

tous sens; les os et les muscles ont leurs poulies et leurs leviers : les proportions qui font

et les équilibres et la multiplication des forces mouvantes, y .sont observées dans une jus-

tesse où rien ne manque. Toutes les machines sont simples; le jeu en est si aisé, et la

structure si délicate, que toute autre machine est grossière eu comparaison.

« A rechercher de près les parties^ on y voit de toutes sortes de tissus; rien n'est mieux
filé, rien n'est mieux passé, rien n'est serré plus exactement.

'< Nul ciseau, nul tour, nul pinceau ne peut approcher de la tenuresse avec laquelle la

nature tourne ei arrondit ses sujets.

« Tout ce que peut faire la séparation et le mélange des liqueurs, leur précipitation,

leur digestion, leur fermentation, et le reste, est pratiqué si habilement dans le corps hu-
main, qu'auprès de ces opérations la cliimie la plus fine n'est qu'une ignorance grossière.

« On voit à quel dessein chaque chose a été faite, pourquoi le cœur, pourquoi le cer-

veau, pourquoi la bile, pourquoi le sang, pourquoi les autres humeurs. Qui voudra dire-

que le sang n'est pas fait pour nourrir l'animal
; que l'estomac et les sucs sécrétés par les

glandes ne sont pas faits pour préparer par la digestion la formation dû sang; que les

artères et les veines ne sont pas faites de la manière qu'il faut pour le contenir, pour le

porter partout, pour le faire circuler continuellement; que le cœur n'est pas fait pour don-
ner le branle à cette circulation? Qui voudra dire que la langue et les lèvres, avec leur

prodigieuse mobilité, ne sont pas faites pour former la voix en mille sorte d'articulations,

ou que la bouche n'a pas été mise à la place la plus convenable pour transmettre la nour-

riture à l'estomac; que les dents n'y sont pas placées pour rompre cette nourriture et la

rendre capable d'entrer, que les eaux qui coulent dessus ne sont pas propres à la ramollir

et ne viennent pas pour cela à point nommé, ou que ce n'est pas pour ménager les organes

et la place que la bouche est pratiquée de manière que tout y sert également à la nourri-

ture et à la parole? Qui voudra dire ces choses, fera mieux de dire encore qu'un bâtiment

n'est pas fait pour loger , et que ses appartements, ou engagés ou dégagés, ne sont pas

construits pour la commodité de la vie, ou pour faciliter les ministères nécessaires; en un
mot, il sera un insensé qui ne mérite pas qu'on lui parle.

« Si ce n'est peut-être qu'il faille dire que le corps humain n'a point d'architecte, parce

(pi'on n'en voit point l'architecte avec les yeux, et qu'il ne suffit pas de trouver tant de

raison et tant de dessein dans sa disposition, pour entendre ([uil n'est pas fait sans raison

et 'ians dessein.

« Plusieurs choses font remar(iuer combien est grand cl profond l'artifice dont il est

construit.

« Les savants et les ignorants, s'ils ne sont tout h fait stupides, sont également saisis

d'admiration en le voyant Tout homme qui le considère par lui-même trouve faible tou'.

te qu'il a ouï dire, el un seul regard Idî en dit, pi us que tous les discours et tous les livres.

, bibuotheca'J
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« Depuis tant de temps qu'on regarde et qu'on étudie curieusement le corps liuinain,

quoiqu'on sente que tout y a sa raison, on n'a pu encore parvenir à en pénélrer le fond.

Plus on le considère, plus on trouve do choses nouvelles, plus belles que les premières,

qu'on avait tant admirées; et quoiqu'on trouve très-grand ce qu'on a déjà dâcouvert, on

voit que ce n'est rien en comparaison de ce qui reste à chercher.

« Par exemple, qu'on voie les muscles si forts et si tendres, si unis pour agir au concours,

si dégagés pour ne se point mutuellement embarrasser, avec des fdets si artistement tissus et

si bien tors, comme il faut pour faire le jeu; au reste, si bien tendus, si bien soutenus, si

proprement placés, si bien insérés où il faut, assurément on est ravi, et on ne peut quitter

un si beau spectacle, et, malgré qu'on en ait, un si grand ouvrage parle de son artisan.

•Et cependant tout cela est mort, faute de voir par oîi les esprits s'insinuent, comment ils

tirent, comment ils relâchent, comment le cerveau les forme, et comment il les envoie à

leur adresse fixe, toutes choses qu'on voit bien qui sont, mais dont le secret principe et le

maniement n'est pas connu.

« Et parmi tant de spéculations faites par une curieuse anatomie, s'il est arrive quelque"

fois à ceux qui s'y sont occupés de désirer que, pour plus de commodité, les choses fussent

autrement qu'ils ne les voyaient, ils ont trouvé qu'ils ne faisaient un si vain désir que

faute d'avoir tout vu; et personne n'a encore trouvé qu'un seul os dût être figuré autrement

qu'il n'est, ni être articulé autre part, ni être emboîté plus commodément, ni être percé

en d'autres endroits, ni donner aux muscles dont il est l'appui une place plus propre à s'y

enclaver, ni enfin qu'il y eîit aucune partie dans tout le corps à qui on pût seulement dé-

sirer ou une autre constitution ou une autre place.

« Ainsi, nos corps, dans leur formation et dans leur conservation, portent la marquo
d'une invention, d'un dessein, d'une industrie admirable. Tout y a sa raison, tout y a sa

fin , tout y a sa proportion et sa mesure, et par conséquent tout y est fait avec art et avec

une sagesse profonde. »

§X.

Qu'on nous permette un dernier mot, non plus sur l'organisation, mais sur la puissance

et la grandeur de l'homme au sein de la nature terrestre.

Peut-être méditant sur l'homme, dans les accès d'une sombre misanthropie, vous est-il

arrivé quelquefois d'abaisser jusque dans la poussière le diadème de sa destinée ; eh bien 1

malgré ses faiblesses, malgré ses misères, l'homme est une œuvre grande et sublime, il est

vraiment le vice-roi de la nature. Considéré organiquement, il est le centre vers lequel

rayonnent toutes les formes de la série des êtres animés, comme étant sur la terre la beauté

la plus parfaite et l'image la plus élevée de la Divinité. Ainsi, dans l'air et au fond des

eaux, sur les hauteurs et dans les abîmes, les êtres innombrables appartenant à la création

animée peuvent être regardés comme autant d'expressions des pensées de Dieu et de ses

inventions, conformément à un type suprême d'art et de sagesse, et nous voyons, pour

ainsi dire, les animaux s'avancer vers l'homme, comme ils s'avançaient vers le premier

père de notre race, et s'approcher pas à pas de sa forme.

Quand l'Auteur des choses eut achevé son ouvrage, et qu'il eut épuisé en apparence

toutes les formes possibles sur notre terre, il s'arrêta et contempla le produit de ses main.s
;

et comme il vit que la terre manquait encore de son principal ornement, de son souve-

rain et d'un second créateur, il prit conseil en lui-môme, il combina entre elles les formes

et composa son chef-d'œuvre, la beauté humaine. Avec une affection de père, il tendit la

main k la dernière créature de sa pensée, et lui dit : Sois debout sur la terre 1 abandonné

à toi-même, tu eus été un animal semblable aux autres animaux; mais, par mon appui cl

mon amour, marche la tête levée, et sois le dieu des animaux.

L'iiomme, sur la terre, achève l'ouvrage que Dieu l'a chargé de terminer : sa main se

promène avec une infatigable persévérance sur la surface rude et ébauchée du globe pour
la polir ; et si le monde terrestre est l'œuvre de Dieu, il est aussi en un certain sens l'œuvre

de l'homme; car partout déjà sa volonté et sa puissance ont laissé leur trace et leur em-
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preinte (16). Aux broussailles et aux forêts, qui hérissaient le front de notre planète coinma
une crinière sauvage, succède une douce et ondoyante chevelure de moissons et de prai-

ries ; les tleuves obéissent à la vois et reçoivent de nouveaux lits ; les torrents vagabonds

dans les plaines se resserrent entre des rivages escarpés comme une digue de rochers; de

nouvelles lignes d'eau se dessinent et sillonnent la terre de leurs bassins et de leurs canaux;

lés montagnes s'aplanissent ; les rochers, frappés par la verge des sondeurs, laissent jaillir

des fontaines ; et l'homme, devenu créateur de la lumière, éclaire dans la nuit la face de ?a

planète, qui, parée de ses lanternes, se promène silencieusement parmi les ténèbres de

l'espace.

L'homme tient à tout, il est la chaîne de communication entre tout ce qui existe. L'ani-

mal, la plante, sont circonscrits dans leur sphère; la nôtre embrasse l'univers par nos be-

soins naturels ou factices, par nos connaissances et par le commerce; nous sommes l'âme

du monde physi([ue. L'homme, par le nombre et par ses facultés, s'est acquis la prépondé-

rance sur la ferre; il est devenu le dominateur des continents et des mers. C'est à lui seul

qu'appartient, dans la nature, le droit de vaincre et de régner; il en est digne par son

génie et maître par ses facultés. Quels animaux peuvent lui disputer le trône? Il n'a point

fondé ses droits sur la violence, mais ils sont établis sur son mérite et sur ses qualités. Si

l'empire appartenait uniquement à la force, le lion et l'éléphant combattraient iiour le

sceptre du monde, la baleine et le requin se disputeraient la domination de l'Océan; mais

tous reconnaissent la supériorité de i homme; sa main sait asservir le tigre, soumettre

l'éléphant, harponner la baleine; la balle va dompter l'orgueil de l'aigle au sein des airs;

les bêtes les plus farouches, les tyrans de la terre et des airs, les monstres ne l'Océan

fuient sa présence ou tremblent à sa voix. 11 donne la loi aux puissantes baleines, et fait

agenouiller l'éléphant à ses pieds! Sa supériorité est telle sur les animaux, qu'il leur est

plus avantageux de s'en faire oublier, comme l'insecte, que de lui résister, comme le lion

et le rhinocéros (17).

A mesure que l'homme s'est répandu sur le globe, non-seulement il a diminué l'étendue

sur laquelle s'étaient retirés les animaux encore libres, mais toutes leurs forces ont été,

pour ainsi dire, comprimées par le défaut d'espace, de sûreté et de nourriture. Leurs associa-

tions ontété dispersées à l'ajiproche de la société humaine, qui n'a pas soufl'ert de rivale (18).

Son génie a dompté tous ceux dont il a cru pouvoir tirer quelque service : il a modiflô

leur naturel, altéré leurs goûts, changé leurs appétits; il les a dominés au point de n'avoir

plus besoin d'autre chaîne que celle de l'habitude pour les retenir auprès de sa demeure. 11

le; a faits ses esclaves, et, après s'être emparé de leurs forces, de leur adresse ou de leur

agilité, ila donné à l'agriculture le bœuf, au commerce l'âne, si patient, et le chameau, ce

vaisseau vivant des immenses mers de sable; à la guerre, l'éléphant; à l'agriculture, au

commerce, à la guerre, à la chasse, le cheval généreux et le chien fidèle ; à ses goûts, lo

lièvre, le cabiai, le cochon, le chevreuil, le pigeon, le coq des contrées orientales, le faisan

de l'antique Colchide, la pintade de l'Afrique, le dindon de l'Amérique, ics canards des

deux mondes, les perdrix, les cailles vi)yageuses, l'agami, les tortues, les poissons; aux arts,

les fourrures, les martres, les dépouilles du lion, du tigre et de la panthère, les poils du

castor, ceux de la vigogne et des diverses chèvres, la laine des brebis, l'ivoire de l'élé-

(10) Dieu nous .i donné la substance dos chnses; il en a abandonné les modiGcations à notre travail et à

rin.lnstiie de riionune. Par exemple, il a fait cioitre le blé, c'est à l'homme à le changer en paiii-

Dieu nous donne la vigne; il ne nous donne pas le vin ; la laine qui sert à nous vêtir, c'est à nous à

faire le vêtement; la pierre, et non l'édilice. Parce qu'il créa l'homme à son image, il semble l'associer

à l'ijeuvre de la création. C'est lui qm a produit les matériaux ; c'est par les mains de l'honniie qu'il achève
la création cl embellit la nature. Toul-puissant parce qu'il est Dieu, il a fait éclore du sein du néant cha-

cune des substances géiiéiatrices ; rbonime fait naitre de leur sein ce qui n'existait pas. — Voy. S. J.

Chrïsost., De dicto Abraham.
(17) i On conviendra que le plus stupide des hommes suffit pour conduire le plus spirituel des animaux

;

il le commande et le fait servir à ses usages , et c'est nmins par force et par adresse que par supériorité

de nature et parce qu'il ^ ua projet raisonné, un ordre d'actions et une suite de moyens par lesquels il

contraint l'animal à lui o. é.r, car nous ne voyons pas que les animaux qui sont plus forts et plus adroils

commandent aux autres et les fassent servir à leur usage, i (BurroN.)

(18) « Ils se reln-ent devant lui à mesure qu'il étend les limites de son domaine. Le désert est tout ce
qu'il leur faut, et ils 1; cèleront encore à l'homme au jour où il lui plaira d'y planter sa tente, i.

(Uescouits, L'Itomme et la c;éalioii, etc.)
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pliant, (le rLiiijiiipolnmc, du morse, les tléfenscs du narwal, riiuile des phoques, des la-

mantins, des cétaués, le blanc des cachalots, les fanons des baleines, la substance odorante

du musc, le duvet de l'eider, la plume de Toie, l'aigrette du héron, les pennes frisées de

l'autruche, les écailles du caret, et jusqu'à celles de l'argentine.

Il ne s'est pas contenté d'user et d'abuser ainsi de tous les produits do tant d'espèces qu'il

s'est assujetties, il les a formées à contracter des alliances qne la nature n'avait point or-

données : il a mêlé celles du cheval et de l'âne, et il en a eu, pour les transports dilliciles,

le mulet et le bardeau. Il a augmenté, diminué, modifié, combiné les formes et les cou-

leurs de tous les animaux sur lesquels il à voulu exercer le plus d'empire. S'il n'a pu arra-

cher à la nature le secret de créer des espèces, il a produit des races par la distribution de

la nourriture, l'arrangement de l'asile, le chois des mâles et des femelles. Surtout jiar la

constance, cet emi)loi magique de la force irrésistible du temps, il a fait naître de grandes

variétés dans l'espèce du chien, jilusieurs dans celles de la brebis, du bœuf, de la chèvre,

du bouc, un grand nombre dans celle du coq, une multitude dans celle du pigeon. On con-

naît les différentes races par le moyen desciuelles le cheval arabe s'est diversifié sous la

main de l'homme, depuis les climats très-chauds de l'Afrique et de l'Asie jusque dan? le

Danemark et les autres contrées septentrionales. Et lorsque l'homme n'a pu soumettre

qu'im[)arfaitement les animaux, n'a-t-il pas su encore employer l'aliment qu'il a donné, la

retraite qu'il a offerte ou la sûreté qu'il a garantie, à se délivrer des rats par le chat, des

reptiles dangereux par les ibis et les cigognes, d'insectes dévastateurs par les coucous et les

mainotes, etc.?

L'attention, l'adresse et le temps, domptent les animaux les plus inapalienfs du joug. Par

l'abondance de l'aliment, la convenance de la température et les commodités de l'habitation,

des animaux nouvellement connus, tels que la vigogne du Chili et la chèvre de Cachemire,

fournissent un poil doux, soyeux, léger, très-brillant, h des ateliers que des machines in-

génieuses rendent chaque jour plus avantageux. La science indique à l'agriculture et les

propriétés des divers terrains et les qualités des semences qui varient les recettes et mulli-

Iilient les produits par leur convenance avec le sol; et les herbes destinées à former les

prairies les plus nourricières; et les animaux dont l'adresse, la force, la tempérance et la

docilité peuvent le plus alléger ses travaux; et les arbres que les vergers réclament, et jus-

qu'aux fleurs qui doivent embellir les jardins et couronner les heureuses tentatives.

A mesure que les temps se succèdent, les diflicultés diminuent, les obstacles disparais-

sent, les ressources s'accroissent; chaque découverte, chaque perfectionnement, chaque

succès en enfante de nouveaux. L'art de la navigation s'agrandit, la mécanique lui f urnit

des vaisseaux plus agiles. Les rivalités des peuples, les jalousies du commerce, les fureurs

mêmes de la guerre, n'élèvent plus de barrières au-devant des hommes éclairés qui cher-

chent de nouvelles sources d'instruction. La [ihysique et l'hydraulique créent de nouveaux

moyens de descendre sans périls dans les profondeurs de la terre. Des canaux, conduits

aux travers des chaînes de montagnes, lient les bassins des fleuves, et forment pour les

voyages et les transpons un immense réseau de routes et de communications faciles. Les

observations faites dans les contrées les plus éloignées les unes des autres peuvent être

comparées avec précision. La chimie ne cesse de découvrir ou de former de nouvelles subs-

tances. La cristallographie dévoile la structure des minéraux; un métal longtemps inconnu
sur une terre lointaine sert à jjerfectionner le système des mesures par l'invariabilité des

modèles, les arts chimiques par l'inaltérabilité des creusets, l'astronomie et l'art nautique
par la pureté des miroirs du télescope. On transporte au delà des mers les végétaux les plus
délicats sans leur ôter la vie : le café, le tabac, le thé, le sucre, les épiceries, portés avec
soin et cultivés avec assiduité dans des pays analogues à leurs propriétés, donnent aux
échanges une direction plus régulière, atfranchissent les nations d'une dépendance rui-

neuse, et distribuent avec plus d'égalité les fruits du travail parmi les peuples civilisés.

Quelles images, quels tableaux, quelle source inépuisable de sujets d'imitation, d'acces-

soires pour les faire ressortir, et d'ornements pour les embellir, l'éloquence et la poéoie ne
tiouvent-elles pas dans le spectacle de la nature ainsi dévoilée et dans l'admiiable >"riété

de ses productions rassemblées de toutes parts? Quelle puis-^ance à chanter par les Hoii;éres

DiCTIONN. d'Anthropolo'jie. 4
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cl les Vii-gilos modernes, que celle île cette nif-nie nature physique corabaltant contre le

temps 1 Quel secours pour riiistoricn des sociét(!'s humaines, incertain sur l'oriyjine, la du-

rée ou la succession des événements, que l'étude de ces sublimes annales que la nature a

gravées elle-même sur le sounnct des monts, dans les profondeurs des mers et dans les en-

trailles de la terre!

Une des grandes causes des progrès de cette civilisation qui a donné h l'homme un si

grand empire a été ce besoin de penser, de réfléchir, de méditer, qu'ont dû éprouver ceux

qui ont joui d'un sort paisible et de beaucoup de loisir. Plus frappés des divers phéno-

mènes qui les ont environnés que les autres hommes, et ne pouvant résister au désir d'en

découvrir les causes, ils ont examiné avec soin et comparé avec assiduité les objets de leur

attention, et, de comparaison en comparaison, ils se sont élevés à ces idées générales qui

deviennent si fécondes lorsqu'on les rapproche les unes des autres pour en distinguer fous

les rapports et en déduire toutes les conséc[uences. C'est alors que l'imagination s'anime

vi que le génie s'élève. Le courage entreprend de surmonter tous les obstacles; ni les dis-

tances, ni les montagnes, ni les forôts, ni les déserts, ni les fleuves, ni les mers, rien ne

l'arrête. Le hasard, l'expérience et le calcul donnent au verre les qualités et la forme qui

agrandissent dans le fond de l'ceil l'image des objets que leur distance trop grande ou leurs

dimensions trop petites auraient dérobés à leur vue. L'active curiosité pénètre dans les

profondeurs des cieux et dans l'intérieur des productions de la nature. Le génie s'avance,

pour ainsi dire, comme un géant suivi d'une légion d'hommes illustres; il enllamme cette

troupe immortelle, ce bataillon sacré qui combat pour accroître le domaine de la science.

Qaels trophées éWvent ces hommes si favorisés de la nature, dont les rangs se multiplient

et s'étendent sans cesse! Le môme souille inspirateur les anime, les mômes rayons les en-

vironnent.

Oui, l'homme est grand, surtout par les lois de sa nature intellectuelle, par le degré de

perfculion où ses facultés peuvent atteindre. Voyez-le exerçant son génie dans tous les

arts, dans toutes les sciences, élevant sa pensée aux plus hautes conceptions; tantôt, d'une

voix solennelle, il chante dans unpoëmcDicu, la création, les grands hommes et les

i-;randes choses; ou, combinant les lois de l'harmonie, dont le type se révèle à lui dans le

murmure des mers, les soupirs des vents, le chant des oiseaux, les mille bruits de la

nature, il compose de ravissants concerl:s, éloquente transformation de sa pensée, sublime"

l'xpression des émotions de sonàmc (19) ; tantôt, par la magie de son jànceau, il déroule

sur une simple toile une perspective enchantée, les scènes les plus variées, les plus pathé-

tiques ; ou bien c'est le marbre qui s'anime sous son ciseau, le bronze qui respire sous son

burin, ou la pierre qui, dirigée par le fil à plomb et l'équerre, s'élève en magnifiques

palais, en dômes luisants d'or qui fendent la nue. D'autres fois, muni de merveilleux ins-

truments d'optique qu'il a inventés, il découvre de nouveaux mondes dans des atomes

invisibles, ou il interroge l'immensité des cieux, étudie les lois des corps célestes, compte

et classe les astres, trace aux planètes leurs orbites, calcule leurs éclipses, mesure la terre,

pèse le soleil, et suit dans son énorme parabole la comète en feu. 11 reconnaît et promulgue

les lois éternelles auxquelles obéisseiU tous ces globes immenses, et qui dirigent tous les

mouvements, règlent tous les équilibres, déterminent tous les repos. Il en découvre l'em-

pire dans tous les phénomènes, dans le j.oids de l'atmosphère qui environne la terre et

dans les soulèvements réguliers des mers qui la divisent en continents, dans les pluies qui

l'arrosent et dans les orages qui la fécondent. Par son art, heureux rival de la nature, il

s'empare de tous ses agents, maîtrise l'eau, l'air, le feu, les vapeurs les plus subtiles; sou-

met toutes les substances à leur action, en se, are les éléments, les examine, les réunit à

son gré; décompose, analyse et recompose jusqu'aux rayons de la lumière. Ailleurs, plus

hardi encore, il s'élance dans les hautes régions de la méla,.ihysique, il recherche la nature

(10) Avec qu('l(]iii's points noirs, l'IioniniR peut tracer tous les sons qui frappent son oreille, depuis ce.«

sons graves qm niiirniuieiit eoninie un liiuit souterrain, jusqu'à ceux qui f()nt crisper l'ouie sous leurs vi-

liralions multipliées. 11 peut, dans le silence, évo (uer, par cet art admirable, des voix sonores qui chao-

it'ffl, I)
'Il se croisent et s'accordent, et cela en parcourant des yeux quelques lignes muettes qui porienl ces

jouii'rlb ai
s'"i oreille assoupie.
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des êtres, examine leurs rapports et la merveilleuse harmonie qui les enchaîne; s'élève

d'un bond jusqu'au suprôme Auteur de l'univers, jusqu'à Dieu, et là, dans les splendeurs

(["où émane tout bien, toute vérité, tout ordre, il sonde les mystères de la destinée des

Ames, plonge ses regards dans les profondeurs de l'éternité, et redescend tout radieux

d'espérances immortelles.

Et pourtant, malgré cette infinie variété de connaissances et de sublimes conceptions,

rintelligence de i'homme n'est pas saturée; elle a faim, elle dévore toujours; elle n'est ni

troublée ni affaiblie; elle est au contraire jdus heureuse et plus complète. Que l'oreille no

se lasse pas d'entendre, c[ue la mémoire ne s'emplisse point par l'étude, c^ue toutes les

sciences viennent se décharger dans cet esprit qui, comme l'Océan, reçoit toujours et ne

se déborde jamais : c'est un profond mystère , mais c'est le mystère de la grandeur et dc

la force humaine.

« Seigneur, que votre nom est grand dans toute la terre !

« Vous avez élevé au-dessus des deux le trône de votre gloire. Quand je considère ces

deux, l'ouvrage de vos mains, la lune et les étoiles que vous avez affermies, je m'écrie :

« Qu'est-ce que l'homme, pour mériter que vous vous souveniez dc lui et que vous lô

visitiez 1 Vous lavez pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges; vous l'avez cou-

ronné de gloire et d'iionneur, vous lui avez donné l'empire sur les œuvres de vos mainsj

Vous avez tout mis à ses pieds.

« Seigneur, que votre nom est grand dans toute la terre I » (19*)

CLASSIFICATION DES RACES HUMAINES.

Covieh. Li.n.né.
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IIlSTOmE NATURELLE DE L'IÎOAL^IE ET DES RACES HUMAINES.
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ABEUUATION DE SPHÉIUCITÉ. lui/.

OEiL.
ABIPONES 00 CENTAURES DU NOU-

A'EAU MONDE. Uo//. MÉinTEnKANÉRNs.
AKOUICiÈNES. — Noiii latin pat- l?i|iiol nn

clésiii;ne les li;ihitaiilsori,.;iiiai!'os {al> origine)

ou priiHilifs irmio région.

Nous tlivisproiis cet article en deux para-

graplies. Le premier compreiiJra les races

aborigùnes de rinle; le second, les restes

(les nations aborigènes dans les cantons

niontagneuv de l'ouest de l'anoien monde.

S I. ÎIaCES ABOniGÈNES PE l'I\dr. — On
comprend sous oeltedénomiii;ilion uncerlain

nombre de races diverses, on, pour mieux
dir.', de tribus qui, pai'lant des langues dilW-

rentes, et n'oH'rant d'ailleurs aucun signe

manifeste d'allinités mutuelles, se trcuiv('nt

dispersées dans diverses contrées de l'Inde.

Toutes ces races sont distinctes des lu.lous,

(|ui appartiennent à la souche indo-euro-

jiéenne ou ariaue. et elles étaient proba-

iilemeul répandues dans les contrées fpi'ellcs

liabitentmaintenani, (juoique peut-être elles

y fussent très-clair semées, longtemps avant

ipie les ancêtres des Indous eussent traversé

pour la première fois le ll(Mive Indus.

Leurs langues, d'après ce qu'on en connaît

maintenant, ont un système de construction

grammaticale tout à fait dill'ércut du sanskrit

et des langues de même fandlle. IMusienrs

comme le tamoul ,
paraissent au (oiilraiie

se rapprocher, à cet égard . des langues

parlées par les nations tartares. Sons le

rapjiortdes caractères physiipu's, ces nations

n'appartiennent pas tont(;s :i (ui type unique.

(,)iiel(pics-nn''s ressendilent considc'rable-

menl aux liidons, d'autres se rai>procnent

de la fcu'ine indo-chinoise. Faire une seule

classe de nations ijui se ressemblent aussi

peu, c'est sans doute confesser l'imper-
fection de l'ethnologie, mais leur nondu'e
est trop grand pour (ju'on en fasse autant do
classes distinctes, et on ne doit pas mèuie le

faire, puisqu'il est certain qu'on pourra les

ramener plus tard à un assez pi'iit nomlirn
de groupes; cette répartition d'ailleurs ne
pourra être tentée avec (jnelifue espoir de
succès qu'après qu'on aura analysé et com-
paré leurs langues.

En attendant , et pour la commodité de
l'élude, j'établirai maintenant les subdivi-
sions suivantes :

1" Le groupe cingalais, eonqircnant les

r.ingalais proiu'ement dits, les Kandiens, les

^'aiilas, en nn mot tous b^s linbitants de l'île

de Ceyian (pii n'ap[iartiennent pas à la ra(e

tamoule.
2" La race tamoule, qui lial)ite une partie

de l'île de Ceyian et est répandue dans la

])lus grande partie du Dekhan. Les Tamouls
jiroprement dits occupent les parties méri-
ilionales île ce dernier pays ; maisdes peuples
séparés d'eux par une assez grande distance,
et qui parlent cependant des dialectes de la

même langue , se trouvent jusque dans le

voisinage fdes monts Vind'hya et du llenve
Ncrboud:!a, ijui forment la limite entre !e

Dekhan et l'indoustan.
1^ 3" Diirérenlos tribus des montagnes du
Dekhan, sur lesquelles on n'a pu encore
avoir assez de renseignements pour déter-
miner si elles sont de la même souche que
les Tamouls, ou si, étant tout à fait dis-

tinctes d(! ce |)eu|de, elles n'auraient pas élé

repoussées par lui dans les gorges des mon-
tagnes.

k° Un grand nombre de petites tribus

barbares situées sur les contins de la pé-
ninsul(> indienne et de la péninsule inlo-
chinoise , «'est-il-dire dans ries pas-s v(n -

sins du cours inféi-ieur du grand lleuvo



1!.3 A150 DICT10>.N.U!iK U'AMliUOrOLOCIi:. AIfO \n

rciliiuapoiUra. En voyant tant de (rilius

(iilft'reiiles situées tont'près de cette grande
voie de comaïuniiaîion , et runsidérant la

resseniMance très-niarqnée qu'elles ont pour
Ivi plupart avec les nations de la haute Asie,

<pii est porté à supposer qu'à une épo(iue
très-ancienne elles sont descendues , en
suivant le cours du fleuve, des pays situés au
nord de l'Himalaya, et se sont établies soit

dans la vallée même, soit dans des mon-
taj,nes qui en sont peu distantes.

I" La rare ciiigalaise. — Les Cin^alais lia-

hilent l'inléricur et la parJie méridionale
de la yran.le ile de Ceylan, la Selendiva des
anciens géOj^raiJlies, nommée aussi Tajiro-

bane, probablement de Tampal-.anni, un de
ses noms indiens. La race cingalaise occupe
la moitié de l'île environ, depuis Cliilaw

jus(iu'à liatlicaloa. Le peuple que l'on dési-
j^ne particulièrement sous le nom de Cinga-
iais l'abKe les parties du pays vcrisines de
la côte méridionale. Dans l'intérieur , on
trouve les Kandiens, sujets du roi de Kandi.

Il y a en outre, dans l'intérieur, une tribu

S(<mage qui habite les montagnes voisines

tie iJalticaloa : c'est la triliu des \'aidas ou
A'addhas. Ces honirnes vivent dans l'élat de
la plus complète l)ai-barie, se nourrissant des
tVuiis ((ue la terre donne sans culture, el de
la ( liair des animaux que le hasard fait tom-
lier en leurs mains. On a supposé qu'ils ap-
iiarlenaient à une autre race cjue les Cinga-
lais, et on a voulu voir en eux les restes de
la race aborigène de l'île. Il se peut qu'ils

soient au nombre des plus anciens habilanis
iln l'ays, et même il est très-probable qu'ils

le sont en effet; mais comme leur langue,
ainsi que nous le savons depuis longtemps
]iar Ivnox, est un dialecte de la langue que
ji.ti lent les Cingalais, il y a tout lieu de pré-
sumer qu'ils sortent les uns et les autres
d'une même souche, dont quelques liranches
se sont civilisées, tandis que d'autres seront
demeurées dans leur état primitif de barba-
rie. Les Kandiens et les Cingalais se res-
semblent par les mœurs, la langue et la re-
ligion, et il est évident qu'ils ne durent
former dans l'origine qu'un seul peuple.
Ils sont tons adorateurs de Bouddha, dont
la religion futiniroduitcdans l'île de Ceylan
quelques siècles avant l'ère chrétienne et

é;al)lie par Asoka, roi deMagadha, qui régna
sur une grande jiarlie de l'Inde, très-peu
cl'années après l'invasion d'Alexandre le

Grand. Les Vaddlias, selon M. Cortliner, sont
encore de la religion de Brahma, religion
qui, avant l'introduction du bomidhisme,
élait celle de toute l'île, le temple de Siva à
T)\vinur, pièsde l'extrémité méridionale de
Ceylan, étant alors le terme du pèlerinage
(pii aujourd'hui s'arrête à l'Ile de Bamiss'e-
raui. Le brahmanisme est resté jus |u'à ce
jour la religion des Tamouls ou Malaliarcs
(jui habitent la |)arlie septentrionale de l'île.

Voici la descriiilion que fait des Cingalais
le doteur Davy , le plus moderne et le

mieux informé lie Ions les écrivains (]ui oui
l^'.rlc' de l'île de (Icylan et de ses habitants :

« Les véritables Cingalais que l'on li'ouve

dans l'intérieur, et ce ne son! que ceux-li

que je décrirai, sont tout à fait Indiens par la-

ligure, le langage, les mœurs, les coutumes^
la religion et le gouverneujent.

« De même que les Indiens, les Cingalais

ne dilfèrent pas tant des Euroiiéens par les

traits que par des caractères de moindre im-
portance, tels que la couleur, la taille, les

proportions du cor[)-S. La couleur de leur

peau varie du brun clair au noir; celle ùo-

leurs yeux présente aussi des difl'érences,

mais moins marquées. Les cheveux et les

yeux noirs sont les plus communs; les yeux
chiUains sont moins rares que les cheveux
de même nuance ; les yeux gris et les che-

veux l'oux sont encore beaucoup plus rares.

Four la taille, les Cingalais de l'inlérieur

sont au-dessus des habitants des parties bas-

ses de l'île et de la plupart des habitants de la

côte de Coromandel eidu Malabar, mais au-
dessous des Européens. La stature nioyeimo
est chez eux d'environ cin(( pieds quatre ou
cinq pouces (mes. angl.). ils sont Ijien faits,,

ont les os petits et les muscles bien tle.s-

sinés Ils sont vigoureux pour des Indiens,

et ont généralement la [loitrine très-dév»-
loppée et de larges épaules, surtout les ha-
biiants du haut pays qui ont, comme pres-

qiu- lous les montagnards, les cuisses et les-

j.imbes un i)eu courtes, mais très-fortes et

très - musculeuses. Leurs mains et leurs

pieds sont communément très-petits , et

même si petits, comparativement aux nô-
tres, ([u'ils nous paraissent disproportion-
nés. Leur crâne est généralement d'une
bonne forme, peu!-ôlre un peu jikis allongé

que celui des Européens; ce qui , selon le

docteur Spurzheim, est un caractère parti-

culier aux Asiastiques. Leurs traits sont
communément agréables et même parfois as-

sez beaux. Leur physionomie est intelli-

gente et animée. Ils ont reçu de la nature»-

une aliondance de cheveux" qu'ils laissent

croître à toute leur longueur. Ils en font di<-

même pour leur barbe rjui est très-fournie,

élant apparemment du nombre de ceux qui-

]iensent que, loin de gâter le visage, la barbe
l'embellit; et il est vrai que, dans beaucoujv
de cas, j'ai remarqué qu'elle donnait <i la

physionomie un air de dignité qui aurait as-
surément <lisparu avec l'usage du rasoir.

<( Les f(!mmes cingalaises sont en général
liicn faites; elles ont bon air, et oa en trouve
souvent qui peuvent passer pour belles. Les
hommes de ce pays, grands connaisseurs en
fait de Ijeauté féminine, et qui ont des livres

ex professa sur le sujet, avec des règles c[ui

doivent guider dans ces sortes de jugements,
n'admettent point qu'une femme puisse pas-

ser pour une beauté accomjdiev à- uKuns
qu'elle ne réunisse tous les caractèyc-s sui-
vants (pie je vais rapporter tels qu'ils m'ont
été éiiumérés par un (iandy kandien Irè?-

versé dans ces sortes de matières, où l'on

peut dire môme qu'il avait une profonde
érudition.

« Sa chevelure doit être fournie comme la

queue du paon, assez longue jiour alleiiulre

i'isqu'aux genoux, et se terminant en bvu-
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cios gracieuses ; ses sourcils doivent avoir
la forme de l'arc-en-ciel ; ses yeux, le bleu
du saphir ou des pétales de là fleur du ma-
iiilla azurin; son nez doit être comme le hec
d'un faucon ; ses lèvres être rouges et bril-

lantes comme le corail ou la jeune feuille de
l'arbre de fer; ses dents petites, régulières,
bien serrées entre elles et semblables aux
boutons du jasmin : son cou doit être long
et arrondi comme le berrigodia; sa poitrine
'.rès-rdéveloppée, ses seins fermes et coni-
ques comme'le fi-uit jaune du cocotier, et sa

On a souvent remarqué que les albinos
sont assez communs dans l'île de Ceylan. Le
docteur Davy en parle lui-mémo, et je vais

rapporter ici les observations qu'il a faites

sur un de ces individus.
« L'albinos que nous observâmes était

une jeune fdle de douze ans. En Angleterre
et surtout en Norwége, on ne lui aurait rien
trouvé d'extraordinaire, ses yeux étaient

bleu clair et n'annonçaient pas uiie grande fai-

blesse, ses cheveux avaient la couleur qui va
ordinairement avec ce senre d'yeux, et son

taille assez fine pour qu'on jiuisse presque la teint était frais et presque rosé. Elle avait de
saisir d'une main ; ses hanches doivent être '"^ ' ' • ^ ' ' .-"
larges, ses memljres arrondis et délicats vers
les extrémités; la plante de ses pieds doit
être plate; enfin, la surface de tout le corps
doit être douce, délicate, polie , à contours
arrondis et ne présentant en aucun ]ioint de
proéminence formée par la saillie des mus-
cles ou des tendons (20). «

Le docteur Davy, dans un autre ouvrage
;

nous donne, d'après sespro[ires observations,
la description de trois individus apparlenaiit
fi la race des Vaddahs ou Vaidas (21).

« ils faisaient partie d'une troupe assez
considérable qui était venue à Kandi appor-
ter un tribut de viande de cerf desséchée et

de miel d'abeilles sauvages. Ils étaient entiè-

rement nus, sauf un fragment d'étolfe qui
leur ceignait les reins. Leurs cheveux et

leur barl)e, très-longs et très-mêlés, n'a-

vaient été jamais, bien certainement, ni pei-
gnés, ni coupés ; leurs yeux avaient de la vi-

vacité, mais une vivacité inquiète et sauvage.
Ils étaient bien faits et bien musclés sans
Cire gros : c'était môme surtout par ce (lu'il

y avait do grôle dans la forme de leurs mem-
bres, autant que par leur air hagard et l'ap-

])a ronce sauvage de toute leur personne,
qu'ils se distinguaient des Kandiens. Nous
.^ûmes d'eux-mêmes qu'ils venaient d'un
pays voisin du lac de Birtenno, où ils vivent
(lu gibier qu'ils tuent à lâchasse, de racines,
de fruits sauvages et de quelques graines de
végétaux qui croissent sans culture. Ils

étaient proiondément ignorants, ne pouvaient
|)as compter au delà de cinq, et étaient pres-
que complètement étrangers aux arts, même
les plus simples. Bien qu'ils craignissent les

démons, de môme qu'ils craignent les hôtes
féroces, ces hommes n'avaient aucune con-
naissance d'un Etre suprême et bienfaisant,

pt pas la moindre notion d'une vie future.
Cependant ils se regardaient comme très-ci-

vilisés, en se comparant aux tribus plus sau-
vages de Vaidas, qui ne quittent jamais leurs
retraites dans les bois. Pour ces derniers, ils

ni'ont été dépeints par des Kandiens d'uiu>,

province limitrophe, comme des hommes (jui

ne se nourrissent que de viamle crue, ipii

vont entièrement nus, et qui non-seulement
n'ont aucune religion, mais n'ont pas môme
de sui)erslitions; on me les représenta, en un
mot, comme des êtres qui vivent dans un
ét.it tvès-jieu durèrent de celui des brûles. »

Da
(20) ^\cco".n! (if tke htund oj Ceylan, par Jolin

très-grandes prétentions à la Ijeauté, et n'é-

tait pas sans admirateurs parmi ses compa-
triotes. » Il est facile de concevoir qu'une
variété accidentelle de ce genre ait pu se
propager, et que la race blanche ait résulté
d'une semblal)le variété. C'est l'opinion des
Indiens, et il y a parmi eux une tradition ou
une histoire ofi l'on nous assigne cette ori-r

gine, à nous autres Européens.
2° La race tamoule. — Les Tamouls pro-

prement dits halutent la partie septentrio-
nale de l'île de Ceylan et le sud du Dekhan.
Leur langue et leur race sont répandu es dans co
dernier pays, sur toute la côte du Coroman-
del, depuis le cap Comorin en remontant au
nord jusqu'à Pullicat, et sur la plus grande
partie des provinces de Barahmahl, Salom et

Coïmbatore. Vers l'ouest ils confinent avec
des populations qui parlent le malaya'lma,
et avec les Malabares qui, de même que les

habitants de la côte occidentale de la Pénin-
sule, aussi loin que Tulava, parlent un dia-

lecte de la môme langue. Toutes ces nations

peuvent être considérées conmie apparte-
Jiant à la nation tamoule, en prenant ce

mot dans un sens plus restreint et plus strict

que celui oîi je l'ai employé précédemment
en parlant de la race tamoule.

Je rattache à la race tamoule plusieurs

autres grandes nations de l'înde, dont les

langues sont alliées de très-près à celle que
parlent les Tamouls proprement dits : co

sont, d'abord : les Telingas, qui habitent la

partie orientale du Dekan (!e royaume d'An-
dhra des auteurs sanskrits), et qui parlent

la langue appelée telinga ou telugu. Les
Karnates ou Canarais qui habitent le plateau
situé au-delà des Gates dans l'intérieur de la

Péninsule et dans la province de Mysore.
Les habitants du pays de Tulava, dans la

jiartie (ncidunlale de la Péninsule, les Kar-
nates dans sa partie moyenne, et les Telingas
dans sa partie orientale, sont les plus septen-
trionaux lies peuples de la race tamoule.
Les i)euples situés encore plus au nord,
d'un côté, les Mahrates, et de l'autre, les

I rivas ou habitants d'Oryssa, i>arleiit des
il i ai ('(tes ou blashas du sanskrit, et sont
d'origine indoue.
La littérature, les arts, la religion et la

civilisation du Dekhan ont complètement le

caractère indou ou liialimani(iu(', et toutes

les langues dos nations lamoules ilout nous

(21) l'IiiisioliKiiinl oiid aiialoniiral rescaiclns, \^at

JoimlUvv' LonMivs, isr/l, v(il. 11.
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venons de faire mention, quoique offrant

pour le fond des dillerences rairieales avec le

sanskrit, ont eni|irunlé beaucoup à celte

lan;^uo. Une question qui a été souvent a}ji-

tée, c'est de savoir si les nations de la Pénin-
sule avaient déjà une certaine culture qui
leur fût propre antérieurement <\ la domina-
tion des conquérants, c'est-à-dire des prêtres

«le rindoustan; quelques personnes supj)0-

sent (pu> jusqu'à cette époque elles n'étaient

pas plus avancées que les tribus des moiita-
j.':nes et des forêts de l'intérieur, qui ont fui

«levant la civilisation et ont conservé dans
les parties inaccessibles du pays leur bar-
barie originelle. Les plus anciennes compo-
sitions poétiques dans la lan:j:ue snnskrite
représentent les haliilantsdu Dckliansousce
point de vue. Le fameux Rainai/ana, le plus
ancien poème épique des Indous, et que l'on

jiense être antérieur de plusieurs siècles à
V/liadp, a pour sujet une guerre soutenue
par le liéros Rama, roi d'Oude dans le nord
de l'în loustan, contre Kavana, roi de Lan-
ka hvipa ou Ceylan, qui possédait une grande
parîie de la Péninsule. Dans cette réj;ion

méridionale, le })oéme ne nous montre point
«riiomraes civilisés réunis dans des villes, ni

niôaie des sauvages habitant des forêts ou
des cavernes, et il y place seulement «piel-

qucs ermites, des singes, des ours, des vau-
tours et des magiciens ; le but des exploits
de Rama, en pénétrant dans ces solitudes,

était de délivrer de saints pénitents des ter-

reurs que leur cnusaient Ravana etses géants,
qui possédaient Ceylan et le Dekhan. A la

tête de ces pénitents et pèlerins, se trouvait
Muni Agastya, le célèbre apôtre de la reli-

gion de Sivà, dont les efforts furent secondés
par Rama et ses compagnons. A quelle épo-
(jue les brahnies et les guerriers xatrias
qui les secondaient, réussirenf-ils réelie-
meiil à établir leur domination dans l'île de
Ceylan? C'est ce qu'on ignore; mais ce doit
être à ime époque bien reculée, puisque le

liouddliisme qui, pendant plusieurs siècles,

remplaça la religion des Védas dans le

JDeklian et enfin la remplaça dans l'île de
Ceylan elle-même, fut établi dans ces con-
trées, ainsi qu'il a déjà été dit, par Asoka,
jirince que l'on sait avoir été contemporain
du premier Antiochus.

Les [lersonnes qui se sont le plus occu-
lées de l'histoire de l'Inde croient cependant
|u'il existait une certaine civilisation dans
les contrées tamoules, antérieurement à la

conquête des Indous, et qu'on y connaissait
même l'art de l'écriture; mais les sources
de cette civilisation complètement inconnues,
et le caractère qu'elle avait ne peut être que
matière à conjectures. Les relations commer-
ciales avec l'occident ne commencent proba-
blement qu'après la conquête indoue (22).

3" Les Parli(itii/as ou monlaymirls, tribus
sauvages de l'Inde. — Le nom sanskrit de

Parbatixja est employé jiour désigner ditle-

rc.ntes races qui habitent les jiarties mr-nla-

gneuses de l'Inde seiitentriofiale. Ce noiu

signifie proprement montagnard ; mais, pris

dans un sens plus étendu, il peut également
être employé comme nom commun pour
toutes les tribus qui vivent loin des villes et

des pays civilisés, et qui mènent une vie

sauvage au milieu des bois et des forêts ; en
le prenant dans ce sens, on peut dire qu'il

y a plusieurs races parbatiyas dans dilfé-

renies parties de l'Indoustan et du Dekhan.
L'ethnologie est dans un état beaucoup trop

imparfait pour cju'il soit ])0ssible aujourd'hui

de déterminer les rapports que ces tribus

peuvent avoir entre elles et avec les nations

civilisées dans le voisinage desquelles elles

se trouvent ; il y a cependant quelque raison

de croire que certaines races sauvages du
Dekhan sont alliées aux tribus tamoules, et

on f)eut supposer que la plupart sont descen-
du(^s de ces nations qui refusèrent de rece-

voir des apôtres de la religion indienne une
civilisation qui leur était apportée avec l'es-

clavage. Ces nations d'ailleurs se montrent,
dans les diverses ])arties de l'Inde, très-diilé-

rentes les unes des autres, par les moeurs
et surtout par les caractères physiques : quel-

ques-unes nous fiiésenlent des hommes vi-

goureux et ayant de belles formes, d'autres

des hommes petits et mal faits. Dans beau-
coup de cas, il est vrai, ces différences trou-

vent leur ex)ilication dans l'intluence du
climat et des circonstances locales.

Il faudrait des volumes pour écrire l'his-

toire de toutes ces nations. Pour le moment,
je ne puis guère faire [dus que d'en citer

quelc|ues-unos des plus importantes.
1! y a dans ie Dekhan trois régions qui

sont peuplées princqialemcnt par des tribus

aborigènes ; ce sont, dans les |)arties centra-

les de la iiéninsule, la chaîne du Vind'hya
et les montagnes du Gondwana, et, dans sa

partie méridioti.de. les Niiagaris, Niglherries

ou montagnes Rie nés. Lailiainedu>'ind'lMaet

les régions monlngneuses «pii longent la

rivière Nermada sont haldtées par les Rhils,

race sauvage et inculte ipii paraît ne sèire
guère modifiée par le voi>inage des habi-

tants de la plaine. Le major Tod su]ip(ise

qu'ils sont originaires du Hajast'han et ipi ils

ont été vaincus et réduits en esclavage, ou
expulsés de leur pays natal par les Radjpou-

tes. La petite chaîne du Condwana a re«;u

son nom du peuple qui l'habite, des sauvages
Gonds. Les Culi ou Coolies se trouvent dans
les parties hautes du Guzarate.

Dans les régions monlueuses qui sont der-

rière Crissa, et, plus loin au sud, dans les

moidagnes de Gumsur ou Goumsor, il y a

plusieurs tribus désignées sous les noms de
Khonds et de l'K'oi-yali. Dans les petites

montagnes du Sri-haricidta, on coniuiît les

Yauadu-yati. Enfin dans les Nilgheriies, ou

(22) Parmi les olijcls qui furent (i'alior 1 (Vlian^'os, s.Tiiskrit «le l'élain est knslirn, ilonl les firocs oui lait

11' priilissiMir Karl Rilli-r croit qu'un «lis prciiiicis zKdo-tTEfoj : le nu'tat avait son noni saiissiit lians

bu IVlain, ol il est jirobalilc que des le temps iriln- l'Inde avant l'ère ilc UiM'ji-.

more 11 s (Jncs tiraient de l'Est ce mtjlal. Le nuni
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nionlagiii's Bluiies. qui forment la jonction peuples d'origine ariane ou indo-euro-
des deux chaînes (les Gates, au point où elles péenne, franchirent la barrière de Tlndus.
convergent vers le sud, on trouve plusieurs Repoussées de l'Indoustan par les nouveaux,
races bien distinctes les unes des autres, qui conquérants, elles ne laissèrent dans le pays^
sont désignées sous les noms de Tudas ou dont elles avaient eu la possession non con-
Thodaurs, de Buddagurs et de Kothurs; elles

difï'èrent extrêmement entre elles jiar les ca-

ractères physiques et par les mœurs.
Dans le liord de l'Indoustan proprement

dit, et vers sa partie orientale, les petites

montagnes du Uajamahal nous offrent encore
un peuple remarquable. Les habitants de ces

montagnes , distingués par des caractères

physiques particuliers et des habitudes qui
leur sont propres, ne paraissent pas être

aussi sauvages que les Bliils et les Gonds :

testée, que quelques hordes barbares réfu-
giées dans les cantons montagneux de la

frontière orientale. Dans le Deklian, elles

conservèrent beaucoup plus longtemps leur
indépendance, et là, comme dans l'île de
Ceylan, la population descend en grande
partie de la souche aborigène.

§ II. Restes des xatio.vs aborigènes dans
LES CANTONS MONTAGNEUX DE l'oiEST.— DanS
différents articles de ce Dictionnaire {Voyez
Nomades, Icrthyophages, etc.) nous ferons

ils ont une religion et une organisation clé- voir que, dans les parties les plus septwi-
_:„„!„ „..: „—,'j,i„„* .i:nv.„„„ '„ ,ix. » trionalcs de l'Europe et de l'Asic, se trouveut

encore les restes des populations qui de-
vaient s'avancer beaucoup plus loin dans
l'intérieur du continent, avant que les na-
tions indo-européennes, parties des régions
méridionales , n'eussent envahi leur terri-
toire. Ces restes des anciens habitants ne
sont pas les seuls que l'on connaisse, il en
existe aussi au milieu de pays conquis de-
puis un temps immémorial" par les races
ariane et syro-arabe, et qui ont pu se con-.
server dans des régions montagneuses et de
dillicile accès. Ainsi la chaîne du Caucase
renferme de nos jours jdusieurs peuplades
dont l'origine est inconnue et dont la langue
toute particulière jirouve qu'ils ne doivent
avoir aucune aliinilé avec les habitants des
I)ays voisins. Dans l'ouest de l'Europe , les
Pyrénées et plusieurs parties de la chaîne
des Alpes étaient habitées aii commencement
de l'ère chrétienne par aes tribus, peut-être
aborigènes, d'Ibériens , de Liguriens et de
Rhéliens. De ces trois peuples, le premier a
onservé jusqu'à ce jour, dans les montagnes

ricalo qui semblent différer complètement
de celles des Indous. Leur langue a, dit-on,

de la ressemblance dans un certain nombre
de mots avec le taraoul, et elle en a évidem-
ment avec l'es langues de quelques tribus

établies au delà du Rrahmapoutra.
A ces différentes races qui se trouvent dans

les limites de l'Inde proprement dite, nous
devons ajouter beaucoup de tribus qui habi-

tent différents districts assez peu étendus
situés dans la vallée du Rrahmapoutra

,

tlans les contrées voisines de rembouchure
et du cours inférieur de ce fleuve et sur les

bords du golfe du Bengale. Nous citerons

entre autres les Ahoms, les Garros, les Ca-

chars, les Cossyahs, les Manipurs, les Miris,

les Abors, les Kangtis et les Nagas ou Kukis.

Il y a parmi ces races une grande diversité

dans les caractères physiques : quelques-

luies par la physionomie se rapprochent des

Indous, d'autres ont plus de ressemblance

avec les Bhotiyas (23).

Si certains traits de ressemblance dans les

caractères physiques, certaines analogies

soupçonnées plutôt que constatées entre des situées entre la France et l'Es^jagne, sa lan-

langues encore mal connues, pouvaien

vir de base à des conjectures sur la route

que durent suivre les races par lesquelles

l'Inde fut d'abord peuplée, et sur les points

du globe d'où elles étaient parties, nous <ii-

rions que de même que les nations chinoises

sont descendues des montagnes du Yunnan
et du Laos, dans les provinces méridionales

et dans les districts maritimes de l'Inde au
delà du Gange, en suivant le cours du
Mekon, du Menam, du Saluen et de l'Irrn-

wadi, de môme les tribus allophyliennes de

l'Indoustan et du Dekhan descendirent vrai-

spinblablement des. {wys situés au nord-est

jh-ir la vallée du Rrahmapoutra; et, arrivées

près de la côte, où elles ne rencontrèrent

aucun obstacle à leur marche, elles se répan-

dirent dans les plaines centrales de l'In-

doustan, ])énélrèi-('nl dans les parties de la

[léninsule situées en deçà et au delà des

Gates, et arrivèrent enfin dans l'île de Cey-

lan. Elles occupaient déjà probablement
toutes ces contrées , lorsque les Indous

,

gue propre, qui parait être I unique reste
d'une langue parlée anciennement dans une
grande partie de l'Europe occidentale , de-
puis la Sicile jusqu'aux colonnes d'Hercule.
Enfin , dans le nord de rAfri((ue, ainsi que
dans la chaîne de l'Atlas et dans d'autres
cantons de l'intérieur on trouve encore des
restes de l'ancien peuple libyen. La race
libyenne occupait la côte méridionale de la

Méditerranée , et , conjointement avec les
tribus ibériennes , elle avait peuplé plusieurs
des îles de cette mer. Ce fut dans les contrées
occupées par ces races que les Phéniciens
fondèrent des colonies et répandirent au loin
la langue syro-arabe .\u temps de Massi-
nisva et de Juguriha, comme nous l'appre-
nons jiar les recherches de Gesenius, la fan-
gue des Phéniciens était déjà la langue des
nations civilisées de l'Afriiiue; plus tard, par
suite de l'invasion arabe, les Libyens abori-
gènes furent com])!étemeMl repoussés et obli-

gés de chercher un refuge dans les 'déserts

et dans les montagnes de l'intérieur.

(23) Le lecteur qui s'intéresserail h ce genre H'in - races, dans le quatrième volume de Reseaiclirs inio

Testigalions trouvera tout ce qu'il a été possible de llie Phtif^kat hisinnj nf mankiiid. par PRifiiARn,

r.Tucillir, pour l'érlaiicissement do l'iiistoiie de ces
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Nous consacrerons ce paragraphe à dire

qiiol(|ue chose de l'iiistoire de ces différentes

nations, qui toutes ont dû à des circonstan- ^, _ .

ces seniblahles d'échapper à une extinction partiennent à quatre familles distinctes, dont

complète ; d"ailleurs,en les rapprochant ainsi chacune compte plusieurs tribus, lesf[uellcs

langues des jeuplos du Caucase, ont cou luit

à reconnaître tpie les haliitaiits priiuitils ou
aborigènes de cette n5gion montagneuse ap-

ip

je suis loin de vouloir faire entendre qu'elles

aient entre elles des rapports de parenté. Je

ne serais pas ce|)endant, il est bon de le re-

marquer, le premier à faire une pareille con-

jecture : ainsi, on a supposé, d'après l'iden-

tité du nom , que les Ibères du pied du
mont Caucase pouvaient être la souche d'où

étaient sortis les Ibériens de l'ancienne Es-
pagne; mais les différences radicales qui
evîstent entre ces nations, sous le rapport de
la langue et des mœurs, ne permettent pas

de s'arrêter un moment à une pareille hy-
pothèse. Une autre conjecture tout aussi peu
l'ondée, et qui n'est pourtant complètement
j'ejetée que depuis peu de temps, faisait ve-

nir d'Afrique les premiers haiiitants de la

jiéninsule, et les supposait alliés du peuple
qui habite le mont Atlas; jamais les rocher-
clies philologiques (2.'() n'ont pu donner à

celle supposition le moindre degré de vrai-

semblance.
I. Nations caticasienncs. — La haute chaîne

du Caucase qui , à diverses époques , a op-
posé aux barbares du Nord un rempart . et

a protégé ainsi contre leurs invasions les ha-
bitants plus civilisés et plus etféminés du
sud de l'Asie, renferme des lieux d'un accès
très-difficile et qui peuvent être facilement
défendus contre de puissantes armées d'in-

vasion. Dans ces cantons, plusieurs tribus
h demi barbares maintinrent leur indépen-
dance contre les efforts des Grecs, des Ro-
mains , des Mongols, des Turcs, et encore
aujourd'hui elles^'ne sont qu'imparfaitement
subjuguées par les armes de la Russie. Les
habitants de cette région appartiennent à
des races anciennes, et diffèrent de toutes
les autres nations par le langage aussi bien
que par les mœurs; plusieurs môme à cet
égard diffèrent beaucoup entre elles (-23).

Nous devons pourtant faire une exception
jiour les Ossèlos ou Ossetines, peuples qui
jiarlcnl un-dialecte de la souche ariane ou
inilo-européenne, et qu'on suppose être les

restes des Germains Alains. Ils demeurent
j)rès des sources du fleuve Terek, et on sup-
jHise qu'ils sont au nombre de quarante
mille âmes.

Il y a aussi une exception à faire pour les
tribus basianes cjui', avec les Cliumyks, vi-
vent dans l'intérieur du Caucase. Celles-ci,
de même que quelques tribus turcomanes
établies entre le Ivuma et le Terek, sont d'o-
rigine turque.
Des recherches faites avec beaucoujt de

soin et d'intelligence sur l'histoire et sur les

(24) CfUii opinion a été soiiteiuie par Jezrcvl
Jones, auteur d'une ilisserlalion insérée dans VOialio
Dumiiiica de Chambeiii.ayxe.

(-2.')) Il faut remarquer <|u'il y a de fortes indica-
tions dune ancienne connexion plus ou moins in-

time entre quelques langues du Oaucase et les dia-

1 Ttes de la Sibérie septentiionale. C'est un sujet

dmt on s'occupe inaijuenant , ei sur lequel nous

ne se comprennent pas toujours entre elles.

Ces quatre races peuvent être, et sont com-
munément distinguées par des dénomina-
tions relatives à leur situation locale ; on a

donc les Caucasiens occidentaux , ceux du
centre, les.Caucasiens orientaux et les méri-

dionaux. Dans cette dernière division se

trouvent compiis les Géorgiens , dont les

principaux centres d'habitation étaient sur

le lleuve Kur ou Cyrus. Je vais éiiumérer

les tribus principales qui appartiennent à

chacune de ces familles.
1" Le groupe des Caucasiens occidentaux

se compose de deux nations que l'on a sup-
posées longtemps devoir être distinctes ,

mais qui , d'après un examen attentif de

leurs langues, et bien qu'elles diffèrent par

les caractères physiques, ont été reconnues
pour deux branches d'un même tronc. Ces
nations sont les célèbres Circassiens et les

Abassiens ou Abascs.
Les Abases paraissent être établis très-

anciennement dans la partie nord-ouest dn

la chaîne du Caucase. Ce sont en général des

hommes (pii vivent des produits de leuTS

troupeaux et des fruits de leurs brigan-

dages. Ils se divisent en deux nations con-

nues sous le nom de grands et de petits

Abases.
Les caractères distinctifs des Abases sont,

selon Klaproth, une tête comprimée latéra-

lement, un visage étroit, très-court dans sa

partie inférieure , un nez proéminent , des

cheveux d'un lirun foncé.

Les Circassiens sont à l'est des Abases ; ils

habitent le pays compris entre le Caucase et

le Kuban, et i)lus loin à l'est les provinces

de la grau ie et de la petite Kabania, sur le

TerekT Les habitants de ces provinces sont

aussi apiielés Kabardines. Les Circassiens se

donnent h eux-mêmes le nom d'Adigi et

ont reçu des Tartares celui de Tscherkesses,

tl'où est venu le nom sous lequel on les

désigne en Europe. Les parties hautes de
leurpays sont en général couvertes de forêts ;

le climat en est froid.

Pal las nous dit que les Circassiens sont une
race très-belle : « Les hommes, surtout dans

les classes élevées, sontpres((ue tous d'une

haute stature et taillés en Hercules, sans

d'ailleurs avoir dans les formes rien de lourd

et de grossier; ils sont étroits de ceinture,

ils ont les pieds petits et ont dans les bras

une force extraordinaire. Ils ontgénéralenient

la tournure martiale et le port vraiment ro-

main. Les femmes circassiennes ne sont pas

tronveions vraisendilablement des ronseignemcnls

salisfaisauls dans le troisième volnuje
, impalieni-

nisMit allendu, du savant ouvrage de .Mull(>i- sur la

race ul;i ii'nne. La langue j,'éorgienne a élé, depuis

quelipie temps , considérée comme pouvant être,

jusqu'à un certain point, ramenée au\ lani;ui's de

la famille iuilo-eunqiéenne.
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\<)\xXùs uC3 fjoautos, mais elles ont g6n6ra-
Icincnt de belles formes , la peau blanche ,

lies cheveux bruns ou noirs, et des traits

réguliers. »' Il ajoute : « J'ai rencontré un
beaucoup plus u,Tand nombre de beautés
parmi les Circassiennes (juo parmi les fem-
mes de tout autre pays non civilisé (20). »

Suivant d'autres voyageurs , un mélange de
roiiuçe dans les cheveux est un trait cararté-
risliquedes Circassiens. Klaprolh dit qu'ils
ont les yeux et les cheveux liruns , la figure
longue, mince, le nez droit et des formes
élégantes (2T). Keineggs refuse de reconnaî-
tre en eux cette prééminence qu'on leur ac-
accorde généralement |)Our la beauté des
formes et du visage. « Je m sais, dit-il, d'où
est venu le préjugé en faveur des femmes de
ce pays ; je ne trouve rien qui le justifie :

une jambe courte, an petit pied et des che-
Vv'ux d'un roux éclatant, voilà ce qui cons-
liiue une beauté circassienne. »

2" Les Caucasiens du centre habitent le

pays élevé qui domine la KaharJa et les can-
tons habités par les Circassiens; on les

irouve près des sources du Terek et de quel-
ques autres rivières qui descendent des
régions supérieures du Caucase. Ce groupe
comprend j)lusie;u'3 tribus qui , d'ailleurs ,

paraissent êlre alliées de très-près par le

langage. Les principales sont celles des Miz-
jcghis, nom sous lequel , suivant Klaprolh ,

se trouvent compris les Inguscliis ou In-
gousches et les Tschetschengis, aussi appe-
lés Taschis. Ces derniers sont plus au sud
et i)lus voisins de la Géorgie. Guldens-
tiidt donne ,aux Inguscliis le nom de Kistcs
ou Kistis.

3° Les Caucasiens orientaux, ou les Les-
ghis, habitent cette partie du pays que l'on

a nommée d'après eux le Lesghistan. Gul-
denstiidt les divise en sept triiius ou nations,

dont l'une est celle des Avares , que l'on

.suppose être les restes du peuple qui autre-
fois s'est rendu si formidable sous ce nom.

k" Plusieui'S nations qui habitent la chaîne
méridionale du Caucase apparticnneid à la

race géorgienne ou grusienne. Les Persans
a;ipelleiU leur pays Gurisian, d'après le

lleuve Kur, et de ce nom les Européens ont
fait celui do G(^or(i'en. Les Géorgiens pro-
prement dits sont les Kart'uhli , habitants

(lu Kartucl et de l'imérétie. L'ancienne lan-

gue géorgienne, dans laquelle on a fait une
version de l'Ecrilare sainte, est un dialecte

du Kartuel. Le dialecte parlé anjnurd'îiui

dans ceile province est le géorgien nui-

dei'ne.

Une seconde scclinn de la race géorgienne
comprend les AJiiigiélicns, qui habitent l'an-

cienno Colchide, la Mingrélie actuelle, et le

nays de Guriel ou (Jourie, sur les bords de
la mer Noire. Los Souanes, peuplades de
montagnards qui occupent les régions al-

|ieslres du midi du Caucase, forment dans

(26) Pallas, Yojinçies rfnH.s Us piavUires iiiciidio-

ndlex de rempirr russe.

r*7) Klapiiotm, Voijnges, ilan% les cvulu\-s cnuca-
..ioiwcs.

cette race une troisième eei tion. Une qua-
trième enfin est colle des Lazians ou Lazes,
très-connus dans le moyen âge conmie une
tribu barbare qui exerçait ses déprédations
sur les cotes de l'Euxin et les étendait à
l'ouest jusqu'à TrébizonJe.

Les Géorgiens ont les traits et les formes
des Européens. Reinoggs dit i[ue leurs fem-
mes sont plus belles que les Circassiennes,
mais qu'elle n'ont pas généralement la peau
aussi blanche que ces dernières, (pii habi-

tent une région i)lus élevée du Caucase.
IL Habitants aborigènes des côtes cl dfis

îles de la Méditerranée. — Si nous pouvons
donner quelque crédit à d'obscures tradi- •

tionfe puisées à différentes sources par les

historiens et les géographes anciens, Thu-
cydide, Slrabon, Pline, etc., les îles et les

deux côtes de la jjartie occidentale de lu

Méditerranée , étaient , à l'époque la [tins

ancienne à laquelle remonte l'histoire, oc-

cupées par des tribus de deux races difTc-

rentes, les Libyens et les IbC'riens, qui son-

vent se trouvaient mêlés dans une môme
île ou s'en partageaient la possession.

1° La langue des anciens Ibériens s'est

conservée jusqu'à nos jours dans celle que
])arlent les Biscayens en Espagne et les

Basques en France , peuples qui occupent la

région montagneuse située sur la limite des
deux pays. Le nom nationahle ces hommes,
celui qu'ils se donnent dans leur propre
langue, est celui d'Euskaldunes. Quant à

leur langue même, ils l'appellent langue
euskarienne ou euskara. Les Euskaldum^s
étaient anciennement divisés en un grand
nombre de tribus, paruii lesquelles nous ci-

terons seulement celles des Yascones et des
Varduli, desquelles descendent les Euska!-
dunes modernes : ces trii)us occupaient,

'

en effet, le pays que jiossèdcid aujourd'hui

les hommes qui parlent euskara. C'est par

erreur ou par vanité nationale qu'ils ont été

désignés dans les temps modernes, ou se

sont désignés eux-mêmes, sous le nom do
Cantal)res ; car les Cantabres vivaient dans
uns partie de l'Espagne oi^i l'on ne parle pas
biscayen (28). Il a été prouvé que l'eus-

kara est tout à fait distinct du celtique et des
autres langues indo-européennes , et que
dans sa construction il a beaucoup de traits

de ressemblance avec les langues américai-
nes : coiicndant celle analogie ne va jias

jusqu'à ôice ce (jue nous avons appelé ail-

leurs une ressendjlance de famille, c'esj-à-

dire une décos ressendilanccs qui sont l'in-

dice d'une origine commune ; d'ailleurs si

\\m était tenté, pour le cas qui nous oc-

cu|ie, de tirer une pareille imluction de rap-

ports existant entre les langues, on trouve-
rai des dillirultés d'un autre ordre qui ne
permettraient pas d'aller bien loin.

Los anciens Ibériens étaient arrivés de
très-bonne heure à un certain état de civi-

(•2S) rriifuiig lier Vitln-sncheuqen titrer die urbewtio-

lier IlisiHiiiii'iix, vuu \Vu,ui;lm von IIdmdoldt, iii-i",

Itnliii.
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sation et "possé laicnt l'usage des lettres
;

leur alphabet, dérivé sans doute originaire-

ment de l'alphabet phénicien, ressemblait

i)eauLOup à ceux de iiueiqucs-unes des an-
ciennes nations italiques. On ne les connaît

d'abord dans riiistoire que comme habitants

de la côte septentrionale et des îles de la

Méditerranée. Les iiremiers habitants de la

Sicile appartenaient à cette race, et les re-

clier. hes de Guillauiiio de Humboldt sem-
blent prouver que des traces de leur langue
se peuvent encore retrouver dans une par-
tie considérable de l'Italie, où peut-ôtre ils

précédèrent les nations italiques de race
ariane. Les côtes de la Gaule, à l'ouest de
l'embouchure du Rhône, étaient occupé 'S

par des Ibériens qui y vivaient conjointe-
ment avec les Liguriens, ce dernier peuple
ayant seul la possession des cantons mariti-
mes compris entre le Rhône et l'Italie :

voilà du moins ce que nous aprend le péri-

ple de Scylas, que Niéhuhr considère comme
une compilation des notes recueillies par
de très-anciens navigateurs. On croit que
les Liguriens vinrent du voisinage du tleuve

Ligys ou Ligyros, que l'on suppose être la

Loire et qu'ils expulsèrent les Ibériens
d'une partie de leur ancien territoire. Ces
événements furent probablement antérieurs
à l'invasion des Celtes dans rEuro[)e occi-
dentale. Les Celtes, qui étaient d'un natu-
rel plus guerrier que les Ibériens, parais-
sent les avoir dépossédés d'une partie
considérable de l'Espagne, cardes traces de
l'occupation celtique ont clé reconnues iwr
de Humboldt dans les noms de villes et de po-
pulations de presgue toute la moitié occi-
dentale de la Péninsule : cependant les Ibé-
riens restèrent toujours en possession des
Pyrénées. Les Ibériens étaient aussi du
nombre des premiers habitants de la Corse,
de la Sardaigne et des îles Baléares, où ils

portaient le nom de Balares. Ils y avaient jilu-

sieurs îles où se trouvaient à la fois des
Ibériens et des Libyens.
Les populations qui, do nos jours, parlent

dans les provinces espagnoles delà liiscaye

et du Guipuzcoa la langue rasconyada ou
Iwscuence, et dans les provinces basques de
l'rance, le basque ou le dialecte labourdin,
forment une race très-intéressante et qui
mus otfre des traits particuliers de carac-
tère et de mœurs ; ces populations ont été
tout récemment le sujet d'une description
viveet animée dont je citerai ici ciuelques
passages, qui me semblent former une es-
quisse ethnographique (29) assez complète.

« Les Bascpies, tels qu'ils existent main-
tenant, hûinmes et femmes, ont dans leur
cilérieur un attrait que l'on ne trouve chez
aucune autre race humaine. Les hommes,
(le taille moyenne, mais bien proportionnés,
portent l'expression de la vigueur et de l'a-

gilité; le proverbe, courir comme un Basque,
est parf.iifemenl juste. Leur costume léger,
adjpté à leur climat et à leurs mœurs , laisse

apercevoir tous leurs mouvement^, natu-
rellement plus gracieux i[ue ceux d'aui un
autre peuple. Une jaquette brune, négligem-
ment jetée sur l'épaule gauche, un gilet

rouge ouvert, une chemise toujours très-

projire, une culotte collante, assujettie au
moyen d'une écharpe rouge, des has bleus

ou bruns, d'élégantes sandales faites avec
des nattes de chanvre et attachées avec des
rubans rouges , forment l'habillement du
jeune Basque. Sa tête est couverte d'un pe-
tit bonnet plat ({u'il met de côté, ou liien ses

cheveux sont retenus dans un réseau de
soie. D'ordinaire le Basque ne porte point

d'armes, mais il quitte rarement son bilton

ferré dont, en cas de rixe, lisait se servir

avec une merveilleuse alresse, tant pour
l'attaque que pour la défense. Il est difli-

cile de donner de la beauté et des grâces

des femmes une idée qui approche seulii-

ment de la réalité. Que dire d'elles, si ce

n'est qu'elles ont les plus belles proportions,
la taille la plus une, le teint le plus ravis-

sant : que leurs beaux l>ras, leurs belles

mains, leur pied mignon sont dans la i)lus

parfaite harmonie avec un profil vraiment
grec ! Mais il est impossible de faire com-
prendre combien tous ces attraits sont rele-

vés par l'ineffable aménité de tous leurs

mouvements, par la grâce de leur démar-
che, par le sourire malin qui voltige autour
de leur bouche de corail, et embrase d'un
nouveau feu leurs yeux noirs déjà si vifs ;

de décrire avec quelle ath-csse elles lancent

en l'air leur fuseau ou maintiennent en
équilibre sur leur tète une petite cruche do
terre : avec quel art elles nouent autour de
leurs cheveux le mouchoir dont les longs

bouts retombent sur leur nuque ; de faire

sentir à quel point leur va bien leur cha-

peau de feutre blanc, leur fichu ti'un rouge
é.laiant et leur jupon court écarlaîe; de
(leindre le l'eu de leur regard, la pantomime
de tous leurs membres qui accompagne
leurs discours. On reproche ordinairement
à ces créatures enchanteresses un peu de
coquetterie et beaucoup de légèreté ; mais
j'ai tout lieu de croire qu'en les accusant, on
prenil l'apparence pour la réalité ; le ton

mièvre par exemple, avec lequel elles crient

à tous les étrangers leur i^wri hon Jauna , la

manière folâtreront elles les accostent et|les

turlupinent ; leur disposition constante à rire

et à plaisanter, peuvent très-bien prendre'.leur

soui'ce dans leur naive candeur même, et

passer à tort pour de la facilité. Du moins
cette prétendue falicité ne me paraît-elle

guère compatible avec cet esprit profondé-

ment religieux, 3vec cette innocence d'ex-

pression, avec cette réserve dans toutes les

actions, avec cette modestie dans tous les,

mouvements que j'ai trouvés à Ustarritz, h

Hnsparrcn, et dans d'autres bourgs éloir;

gués. Au reste, la sévère retenue que les

liommes observent en leur présence, et qui

forme un constraste tranchant avec la li-

|,s

(J2t) E\ti;ii! (lu V(iy:i;jo (11- Liiiiciii.iiui iliiiis les I'mtccl's ( .XokvcIIcs Aiintilcs di's foijtifjcK ; Paris
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Lerté de iiaiiières des Français et des Alle-
mands, me paraît fournir une jireuve viclo-
rieuse en faveur de mon ooinion.

« Le Basque est actif, persévérant et cou-
rageux comme le sont toujours les liommes
vigoureux et agiles ; comme soldat, il n'est
pas propre à servir dans la ligne, mais dans
la petite guerre il se montre Irès-aclif et de-
vient redoutable ; son sang est cli.nid comme
son climat, son courage inéliranlaMe comme
ses rochers, son attaque est impétueuse
comme la mer qui baigne son pays. Le pro-
fond sentiment religieux qui l'anime ne suf-
fit (ju'à peine à tenir ses fougueuses passions
en Iji'ide, et quelquefois la passion l'emporte
sur la religion ; cependant il ne connaît pas
les vengeances de l'Espagnol et il est liospi-
talier comme lui. La profonde vénération
avec laquelle les Basques parlent des morts
est un trait caractéristique de la nation.
C'est probablement à cette vénération que
tiemient les marques d'une douleur outrée
qu'ils donnaient autrefois lors du décès d'un
|)urent; ils s'arrachaient les cheveux, ils se
flagellaient ; le gouvernement a défendu ces
CKcès sous des peines sévères. Le ISasque
ai sie avec passion la petite guerre et lesjeux
où il peut déployer sa force et son adresse

;

il ne connaît d'autre patrie que ses monta-
!.j,n,^s, et aujourd'hui même il ne parle de
la France que comme d'un pays étranger.
Le Hasque est probe dans le commerce, il

ne montre point d'avidité et se contente d'un
gain mo lé;é ; il a échappé, dans sa solitude,
aux vices (iont les neujiles limitroplies sont
«l'ordinaire entaches. 11 est fort rare que le

pâtre des contrées les plus élevées descende
de ses montagnes, et si cela arrive, ce n'est

que pour aller vendre une chèvre à la ville.

Ainsi étranger à la culture intellectuelle et

aux mœurs de notre siècle, il reste tout près
de l'état primitif de nature, et il vit content
dans son ignorance. Le cultivateur, plus
«lise, fréquente les foires, et \h. il a]ipiTnd
un peu de français, il n'en ra)i[)nrle ])oiut

dans ces vallées" les nouvelles mœurs et la

jiolitesse de ses voisins, mais il reçoit l'é-

tranger qui vient le visiter dans sa demeure
avec l'hospitalité et la franche bonhomie des
anciens temps, u

2" Les anciens Libyens étaient maîtres de
toute la côte septentrionale de l'.Xfrique, de-
])uis l'Egypte jusqu'au détroit, et, h partir

de ce point, de toute la portion de la côte

occidentale connue des Grecs et tles l{o-

raains. Il [laraît qu'ils étaient les seuls liabi-

lants de toute cette étendue de côtes jusi]u'à

réMOijLie où y arrivèrent les colonies [ilié-

nicicnnos. Les Carthaginois ont été nom-
més : Tj/rii bilingues, parce (pi'ils i)arlaient

également bien le libyen et le phénicien,
c'est-îi-dirc le berbère et l'hébreu. Cette

(jO) Le |)iviiiier écliantillon qiroii ail ru dos dia-

Icilcs lii'ilièrcs (Si un voc.iljiilairo sliowiah , ini-

))riniç dans fi' le;/ /f/c lie Sliaw. I.i' licrliéic a ('.i',

(Icp'iis cliKiic |iar M. VciUuic tl par .M. (i'AM'zac eu
l'iaiicc, par.\t. H(i(l;;s()ii, rt avec lii'aui()li|> ilc sikm es

|iar M. Halliol, qui a lail parailn', dans U- MV.s/ of
l'.iKjlund journal, un oxcoUcnl iiiénivirc sur la coii-

dernièie langue cependant prit avec le temiis
une grande extension, et, comme nous le

savons par Gesenius, devint dans toute l'A-

frique septentrionale la langue des inscrip-

tions. La langue libyenne s'est conservée
chez les tribus grossières qui habitent le

mont Atlas, et dans diverses provinces de
l'intérieur. Dans le nonl de l'Atlas, on ap-
pelle Berbères les hommes qui parlent cette

langue ; dans les provinces mériilionales,

ils portent le nom de Shulus ou Shelhas.

Dans un canton montagneux qui dépend de
Tunis, les Kabyles du mont Auress parlent
le showiah, qui est un autre dialecte de la

môme langue (30). Il est probable qu'on no
tardera pas à avoir sur le mécanisme de cette

langue des notions plus satisfaisantes que
celles qu'on possède aujourd'hui. 11 ])a-

raît d'ailleurs qu'elle a dans son vocaîni-

laire une partie qui lui est iiropre, et est

bien distincte, mais qu'elle a de plus un
grand nombre de mots et de formes gram-
maticales syro-arabes, ce qui fait que dans
sa structure et dans tout son système d'in-

flexion, elle a pris complètement le carac-

tère des langues syro-arabes ou sémitiques?
Le seul point maintenant indécis, c'est de
savoir si cette langue était originairement
syro-arabe, c'est-à-dire si l'on doit la consi-

dérer comme un rameau de|>uis longtemps
séparé des souches orientales, sur lequel se

serait enté plus tard un nondjre considéra-
ble de mots particuliers, ou bien si l'on doit

y voir un fond primitif, une langue plus
grossière à laquelle sera venu se superpo-
ser uiiérieurement le système grammatical
des dialectes syro-arabes. C'est là un i)oint

sur lei[uel Je ne me hasarderai pas à pré-
senter d'opinion.

III. Berbères de l'Atlas septentrional. —
On dit que les montagnes de l'Atlas sont

occupées par plus de vingt nations différen-

tes, constamment en guerre les unes con-
tre les autres, tribu contre tribu, village

contre village; des querelles héréditaires ne
finissent que par l'extermination de familles

entières. Les peuplades qui habitent les

monts neigeux de l'Atlas vivent dans des
cavernes depuis le mois de novembre jus-

qu'au mois d'avril; leurs exploits ont été

l'origine de traditions et de légendes qui

remplissent de terreur les habitants des
plaines. Toutes ces tribus sont très-pau-

vres, et ce n'est guère que le butin iiu'elles

ra|i]>ortent de leurs excursions qui peut leur

])riicurer des moyens de substance. C'est

uni' rare très-robuste et pleine d'activité.

1" Les Berbères du haut Allas sont repré-

sentés par Lemprière, qui leur donne le

nom de Brèbes, comme des hommes aux
formes at!i!éiiqucs, aux traits rudes, à la

l)'nysionomie sévère; il ajoute qu'ils sont

stiudirai prammalicali; de celle langue. Ce travail,

(jui i-si (ail de main de niailri', il iemari|ualple par

sa lucidile, prtiuve cpie, cpiel (|ue siiil le fomi de

la langue, sa ('oiine esl une l'orme Irès-ancierMie (|e»

langues sénriliipies eu syro-aialies, suuvenl liès-

diilV'ienieile celte de l'aialie n;odeiiie.
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lialiciils, caih.rcis au travail et h la fatigue

et peu enclins h s'éinigncr du lieu do leur

naissance. Ils se rasent le devant de la tèle,

mai." ils laissent croître leurs cheveux depuis

le sinciput jusijuW U nuque.
Ils ont pour unique vètenu'nt une lunique

de laine sans nianclics, assujettie autour de

la taille [lar une ceuiture. Leinprière ajoute

(pje ces peuples dilfèrent coini)létenient des

Arabes et des Maures, et sont les habitants

aborigènes du pays; ils ont leurs villages

sur la montagne, où ils vivent dans un état

presque complet d'indéi)endance, des pro-

duits de leurs troupeaux et des produits de
la chasse.

2° Les Shulus, qui sont les montagnards
de l'Atlas septentrional, habitent des villa-

ges dont les maisons sont en pierre et en

terre, et couvertes d'ardoise ; quelquefois

ils vivent sous des tentes ou mémo dans des

cavernes. Ils sont principalement chasseui's,

mais ils cultivent aussi la terre et élè" eut

des abeilles. Léon l'Africain les considère

comme appartenant à la même race que les

Berbères du nord de l'Atlas, et M. Venture
nous apprend que leur langue, à laquelle ils

donnent le nom d'amazigh, ce qui veut dire

la langue la plus noble, est de la même fa-

mille que la langue berbère. M. Jackson l'en

croyait tout à fait différente, mais la justesse

de l'opinion de M. Venture paraît bien éta-

blie par les preuves que le capitaine Was-
hington a présentées dans le Journal de la

Société géographique de Londres. Lecaiiilaine

Washington donne une liste de mots obte-
nus de la bouche d'un homme natif t!e

Shelha, qui avait passé sa vie dans les mon-
tagnes de l'Allas, et il la com[)are avec les

listes formées par Venture et par quelques
autres voyageurs.

Les Berbères des régences de Tunis et d'Al-

ger sont désignés par les habitants iles villes

sous le nom des Kabyles ou Kabaïles ; ils

occupent toute la cliaîne ilu petit Atlas. Les
habitants de certaines parties de la montagne
ontccpendantdes noms particuliers, teisque
ceux cîe fieni-Saia ou Beni-Meissera , ce qui
veut dire : « Enfants de Sala ou de Aleissera. »

Ils parlent la langue berbère qu'ils nomment
shoviah , et ceux de l'intérieur n'ont même
aucune connaissance de l'arabe. Leurs habi-
tations, sortes de huttes faites de branches
d'arbres et couvertes d'argile, tiès-sembla-
blcspar conséquent aux magalin des anciens
Numides, sont dispersées en petits grou])es
sur les lianes de la montagne ; les grains, les

légumes et les divers produits qu'ils obtien-
nent de la culture du sol, sont conservés dans
des matmoures ou excavations coniques pra-
tiquées en terre. Ce sont les hommes les
plus laborieux et les plus entreprenants des
Etats barbaresques. L'agriculture n'est ])as

leur seule industrie ; ils s'occupent encore
avec succès de l'exploitation des mines que
renferment leurs montagnes, et ils en tirent
du plomb, du fer et du cuivre.

La nation des Touariks est partagée en un

grand nombre de peupL-uîes d(int les ( aractè-

res physii|ues varient av{!C les climats, et

qui sont répandues dans toutes les parties

habitables de l'immense plaine du Sahara.

Les Touariks ont été très-liien décrits [),ir

Léon l'Africain
,

qui avait visité tout leur

pays , mais ils étaient à peine connus dans
les deux siècles derniers , et leurs rapports

de parenté avec les Berbères n'étaient pas
nièmcsouî'Çonnésjusqu'à l'é; oquoilu voyage
de Hornemann, à qui l'on doit en linéique .vorlo

la découverte de cette race répandue sur
nue si vaste étendue de pays. Costa AL Mar.- -

don, d'ailleurs, que l'on doit la ]ireuvo de
l'identité des Touariks et des Berbères. 11

résulte des recherches de ces deux auteurs

que les Touariks s'avancent àl'est jusrpi'aux

confins de TÉgypIe. L'oasis d'Anmion al
habité par un peuple qui parle leur langue.

M. Bozet nous fait connaître dans les ter-

mes suivants les caractères physiques des
Berbères ou Kabyles de l'Algérie. « Les Ber-
bères, dit-il, sont de taille moyenne ; ils ont
le teint brun, iiuelquefois uoirAlre, les che-
veux bruns et lisses , rarement blonds ; ils

sont tous maigres, mais extrêmement robu.-
tes et nerveux ; leur corjis grêle est tiè -

bien fait, et leur tournure a uneélé^^anco
que l'on ne trouve plus que dans les statue s

antiques. Ils ont la tête plus ronde que k s

Arabes, les traits du visage plus courts, mais
aussi bien jirononcés ; les beaux nez a([u:-

lins , si communs chez ceux-ci , sont rares

chez les Berbères ; l'expression de loi r

figure a C[ueh|ue chose de sauvage et môn;8
de cruel ; ils sont extrêmement actifs et

fort intelligents (31). »

Les Shuluhs des montagnes au delà do
Maroc, nous sont re|irésentésparle capitaine

Washington connue des hommes vifs, intelli-

gents, bien faits, ayant des formes athléti-

ques, une taille i>eu élevée, un visage sans

traits bien marqués, et un teint clair.

N(ms devons encore citer une observation

du docteur Shaw, concernant les Kabyles du
pays do Tunis. " Les Kabyles , nous dit-il

,

sont génér-slenient très-bàsanés et ont les

cheveux de couleur foncée ; mais ceux qui
habileni les montagnes d'Auress, ou le nums
Aurarius des anciens, bien que parlant la

même langue, ont la peau blanche, le vi.-age

coloré et ics cheveux d'un blond jaunâtre. »

Des auteurs qui croient à la permanem o

des caractères physiques, au lieu de revenir

de ce préjugé en présence d'un fait coinu.o

celui-ci, ont préféré supposer, contre toute

vraisemblance, que les Berbères blonds du
mon t A u ress son t les restes des Vandales va i ri-

ens par lîélisaire. Les Touariks sont bl.-.ncs

dans certaines contrées ; ils sont noirs dans
d'autres, mais sans avoir des traits de nègres.

L'extension de cette race dans toutes les

îles Canaries est une découverte curieuse et

intéressante des temps modernes.
Les îles Canaries et les mers voisines

furent , ])0ur le roi Juba, le sujet d'une ex-

ploration dont Pline nous a transmis hs

(31) Voijitije chnis ,(i mjnuf d'Myer; I ans, I8ôô, ô vul. iii-8", et lUlas ui-
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résultats, en reproduisant même textuelle-

ment, à ce qu'il paraît, les descriptions de ce

prince qui n'était pas seulement un hardi

navigateur, mais encore un savant géographe.
Selon Juha, la itreniière île, qui fut nom'

liii'c ( Mnhrios , ne présentait ])ns de vestiges

(1 lialiilaliiin humaine : ce (jn'eilc avait de
plus remarquable, c'était un lac situé sur
le haut d'une montagne ; la seconde , dans
laquelle on trouva les restes d'un édifice en
pierre , fut appelée Junonia, et ce nom était

celui d'une petite île voisine ; la suivante ,

nommée Capraria, abondait entrés-grands
lézards ; l'île de Nivaria (Ténéritfc), qui avait

reçu ce nom h cause de ses neiges , était un
pa^s de brouillards ; près de Nivaria se trou-

vait Canaria , ainsi nonnnée parce qu'il s'y

trouvait des chiens de très-haute taille, dont
deux furent amenés à Juba ; on y voyait des
restes d'halulaiions. Toutes ces îles abon-
liaient en fruits et en palmiers à dattes, les

bois étaient remplis d'oiseaux et de différen-

tes sortes d'animaux.
Il [)araîtrnit, d'après cette description,

que, du tem[)S de Juba, les îles Canaries
élaient ou complètement désertes, ou seule-

ment habitées sur quelques points qui ne
furent pas alors visités.

L'histoire moderne ties Canaries commence
avec la découverte qui en fut faite acciden-
tellement entre l'année 133lj et Tannée i:i:i\

par suite du naufrage d'un vaisseau français.

Depuis lors, ces îles furent le Imt de j)lu-

sieurs expéditions de la part des Espagnols,
qui n'y venaient que pour piller et pour y
faire des esclaves ; dans une de ces expédi-
tions, le roi et la reine de Lancerote furent
faits prisonniers avec soixante-dix des leurs.

Au commencement du xv" siècle, un baron
normand, Jean de Béthancourt , soumit plu-
sieurs de ces îles , mais il se i)assa encore
quatre-vfngt-quinze ans avant que la con-
quête de Ténéritfe fût complète, les habitanls,

connus sous le nom de Guanches , ayant
opposé aux conquérants une héroïque résis-

tance. Les meilleurs renseignements que
nous ayons sur ces Guanches se trouvent
dans les relations de quelques anciens voya-
geurs qui visitèrent les Canaries à l'époque
où elles n'étaient encore que très-incomi)lé-
mcnt subjuguées.

La )iopulalion de la grande Canarie s'éle-

vait ;i 9,000 âmes, et celle tie Ténéritfe à

5,000. On raconte que les indigènes de cette

dernière île étaient extrêmement grands et

avaient même parfois des proportions gigan-
tesques. C'était un peuple de mœurs simples,
quiconnaissait trè£-;)eu d'arts, ignoraitl'usage
(les mélaux et se servait, dit-on, des cornes
(ie bd'ui'pour labourer la terre. Ils croyaient
il uiu' vie future et adoraient un être su-
lirênu^ , qu'ils désignaient sous le nom
d'Acliuharahan, et qu'ils considéraient connue
l'auteur cl le conservateur de tout ce qui est
biin (!l utile aux honnnes. Ils croyaient aussi
à un génie du mal qu'ils nommaicntCiuayotta;
enlin ils admettaient un lieu de peines pour
les méchants, et le plaçaient dans le cratère
brûlant du pic de Tt{\'de. Ils avaient des

cérémonies pour sanctifier le mai'iage , et

diverses pratiques liées à un système do
dogmes moraux et politiques.

L'usage d'embaumer les corps et de les

déposer dans les cavernes des montagnes ,

dans des espèces de calarondjes, est le fait le

plus curieux de l'histoire des Guanches
;

c'est au moins celui qui a le plus fixé l'atten-

tion. Les momies étaient placées debout et

appuyées contre les parois de la grotte. Dans
la main des chefs était un bâton de comman-
dement, et, près d'eux, était déposé un vase
])lcindelait,Nicol, voyageur anglais, dit avoir
vu réunis en un môme lieu trois cents de
ces cadavres, dont la chair était desséchée et

le corps aussi léger que du parchemin. On
conta à Scorey que l'on avait trouvé dans le

tombeau des rois de Guimar un squeletle de
quinze pieds de haut et dont les mâchoires
étaient garnies de quatre-vingts dents. Depuis
quelques années nous avons eu, par suite des
recherches de Golberry , de Blumenbacli et

de Humboldt, des détails plus exacts de ces

momies et sur la manière dont on l'es prépa-
rait. Il [)araît qu'on enduisait les corps avec
une espèce de résine et qu'on les faisait

sécher devant un petit feu ou seulement en
les exposant au soleil. La dessiccation s'o| é-

raitsi complètement, que toutes ces momies
étaient excessivement légères , et Blunien-
bach nous dit en posséder une qui, avec tou-
tes ses bandelettes , ne pèse que sept livres

et demie, ce qui est près d'un tiers de moins
que le poids d'un squelette entier de même
taille, auquel l'on vient d'enlever la peau et

les chairs. En ouvrant ces momies on trouve
des débris de plantes aromatiques, au nom-
bre (lesquelles est toujours, dit-on, le Cltcno-

podium Ambrosioides. Les corps sont ornés
de bandelettes étroites auxquelles sont sus-
[lendusde i)etits vases en terre cuite.

JL Golberry nous a tlonné la description
d'une momie qui est en sa possession , et

qu'il a choisie dans un très -grand nombre
(jui restaient encore de son temps dans les

grottes de Ténéritfe. Voici ce qu'il en dit :

« Les cheveux étaient longs et noirs, la peau
sèche et flexible, d'un brun foncé, le d(,is et

la poitrine couverts de poils, les cavités pec-
torale et alKïominale élaient remplies d'une
espèce de graine qui ressemblait à du riz, le

corps était enveloppé de bandelettes de ptau
de chèvre. »

Blumenbach a cru découvrir quelque rcs-
semlilance dans le système d'ornements des
momies guanches et celui des momies égyp-
îiemies. On trouve dans les unes et les au-
tres des colliers de corail , mais cela peut
n'èlr(^ i]u'unc ressemblance accidentelle, tan-
dis ipu' l'usage de la i)cau de chèvre en place
d'éloll'es tissées, la manière de remplir les

corjis et de les dessécher, et bien d'autres

particularités encore , diffèrent essentielle-

ment du procédé égyptien.
Le> iiirisivcsdes momies des deux nations

sont usées de manière à rciréscnter un ccnie

tronqué. Cela peut venir de ce que ces deux
])eiqiles auraient fait usage de semblal)les

aliments, et de ce que tous les deux, par
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lies grains liès-durs.

La langue que parlaient les anciens habi-

tanls des Canaries est perdue depuis long-
temps ; il ne nous en reste qu'un petit nom-
bre de mots dont la conservation est due au
hasard , mais qui sullisent pour nous porter

k penser que cette nation, aujourd'hui com-
plètement éteinte , appartenait à la race
atlantique (32).

ABSTRACTION. Voy. Langage.
ABYSSINIENS. — L'Abyssinie, est certai-

nement, après l'Egj'pte, plus digne (ju'aucune

autre partie de l'Afrique, de fixer notre at-

tention, en raison de la multitude des faits

curieux qui se rattachent à son histoire.

Toujours d'un accès diflicile par la nature
montagneuse de son territoire et par sa po-
sition locale, cachant dans son sein les

sources longtemps cherchées du Nil , et

l'origine j)lus mystérieuse encore de ses

singuliers habitants, l'Abyssinie a seule con-
servé, dans le cœur de l'Afrique et au milieu
de nations païennes et nialiométancs, sa

littérature propre , et son ancienne Eglise
chrétienne. Ce qui est plus remarquable en-
core, l'Abyssinie a conservé des traces jiro-

fondes, multipliées, d'un état antérieur, d'un
judaïsme anciennement très-réi)andu, et une
langue qui se rapproche plus qu'aucune
autre langue vivante de l'hébreu pur; enfin

l'ensemble des habitudes et le caractère par-
ticulier de son peuple représentent, de nos
jours, les mœurs et les coutumes des anciens
Israélites du temps de Gédéon et de Josué.

La ressemblance entre les Abyssiniens mo-
dernes et les anciens Hébreux a cfuelque
chose de si frappant, qu'il nous est diflicile,

au premier al.ionl, de ne pas considérer ces

deux peuples comme étant deux liranches

d'une môme nation ; si donc nous n'avions
jias la preuve irrécusable du contraire, si

nous ne savions ]ias positivement ([ue les

Abramidcs lirenl leur origine de la Chaldée,
des pays si tués au nord et à l'est de la Palestine,

nous aurions jiu fabriquer une hypothèse
très-probable, (jui les eût fait descendre en
hordes nomades des montagnes de l'Habesh;
ils se seraient ainsi trouvés identifiés avec
les rois pasteurs, qui, selon Manéthon, mul-
tiplièrent leurs bandes dans le [lays des
Pharaons, iiendaiU un séjour de plusieurs
siècles, mais qui, enfin, contraints par la

volonté des dieux à fuir de ce pays, cher-
clièrcnt un refuge en .ludée, où ils élevèrent
les murs deJérusalem. Une semblable liypo-
t|ièsc ferait comprendre rexislencc, dans
l'Afrique tropicale, d'un ]ieuple ))res(iue
israéliie, et la conservation d'une langue si

voisine de celle des Hélireux; malheureuse-
ment, elle est d'une fausseté évidente, et

c'est grand dommage, puisqu'elle nous four-
nirait, pour la plujiarl des faits (|ui se ralla-

client h l'histoire de l'Abyssinie, surtout

pour l'extension si ancienne de la religion et

des coutumes juives dans tout <e pays, une
explication très-simple et la seule qui puisse
élre sérieusement proposée, car la légende
qui fait ilescendre de Salomon et de la reine
de Saba la maison royale de Menilek est un
conte absurde.
Le plateau de l'Abyssinie, comparé par

M. de Humboldt à la plaine élevée de Quilo,
s'étend au nord de la grande chaîne de mon-
tagnes qui traversent l'Afrique de l'est ?i

l'ouest. Les habitants de l'Abyssinie, d'après
ce que nous apprend Tellez, nomment leur
pays Alberogran ou la Haute - Plaine , par
opposition au Kwolla ou plat pays, dont elle
est entourée de tous les côtés, excepté du
côté du sud. Ils comparent leur Alberogran
à la fleur du denguelct, dont la magnilujue
corolle est environnée d'éi)ines, faisant ainsi
allusion ù la barbarie des nombreuses peu-
plades qui habitent les vallées et les plaines
environnantes. La [ilainc de Narea ou d'Iîna-
réa, forme, du côté du sud, un prolongement
du haut pays, et ainsi que le fait observer
Ritter, relie le Habesh aux montagnes en-
core plus élevées de Katla et au grand pla-
teau de l'Afrique centrale. Les plaleaux de
l'Abyssinie proprement dite s'élendent du
neuvième au quinzième degré de ]alitu:!e
nord, c'est-à-dire, depuis les provinces mé-
ridionales de Choa et d'Efat, qui ne sont pas
très-éloignées d'Ennréa

, jusqu'à Tcherkin
ou Waldubba,et là lesmonlagness'abai>5ent
tout à coup et se perdent dans les forêts
basses, occupées par les nègres Changallas.
La plus grande partie du plateau du Ha-
besh est un pays de pAlurages alpestres.
Il offre aussi quelques plaines cultivées,
mais on y voit très-peu de forêts; dans cer-
taines saisons il est abondamment arrosé
pardenomlireux ruisseaux qui le fertilisent,

et il nourrit d'innombrables trou(ieaux do
bœufs et de chevaux. La race d'hommes ([ui

l'habile est vigoureuse, belle, active, intelli-

ligenle; c'est une race beaucoup plus portée
vers les arts de la guerre que vers ceux de la

paix, et ainsi que Ludolph en fait la remar-
que, elle ne dépose guère les armes, que
lorsqu'elle y est contrainte par le retour
liériodique des pluies tropicales (33).

PendanI des siècles, l'Abyssinie ne forma
qu'un seul empire gouverné par un negusli,
ou einjiereur, qui résidait d'abord à Axoum,
ancienne capitale du Tugray, ou Tigré, et

depuis quelques siècles à GÔmlar, dans une
partie plus centrale du pays. Cet empire se
divise en plusieurs jirovinces ou royaumes,
et il est ha liité pardi ll'éren tes races d'hommes,
qui bien (pie semblables ]iour les caractères
moraux et physitpies, se distinguent les

unes des autres par ce grand cachet d'ori-
gine diverse , la difî'érence de langage.
N'ayant rien reçu de l'ancienne civilisation

de l'Egypte et de l'Ethiopie, l'Abyssinie pa-

'fii) M. M.nfédo, (le Lislioiino, a soiucnii, dans un ilcs, (^t diiTéronle aussi du dialecte berbère. Ce sujet
niçiiKiiie (on iii<;éiiieu:i qu'il a counniuiiiiué à la So- demande de plus ample* cclaii-cissenienls
(ii'lé iiiyale f;é()5!i-apliiqiie de I.oiidics, ((lie la langue (55) Lliku. ni, //is/. .-/if/iio,»., Ijb. i. — Ruti.h,
tli-s Ciiaiiclies élail (lill('reiile Je celle des auUxs Eidl.und, lli. i, t. 5.
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ratt devoir ses prcnières connaissances aux
nations sémitiques élahlies sur les rives

opposées de la mer Rouge. De celle contrée

leur vinrent probal)leincnt les caractères

i syliahiques qui furent h ce qu'il parait, bien
' longtemps communs aux Al)yssins et à des

peuples qui leur sont alliés de iiarenté, les

Homérites, ou Hymiarites du Yémen méri-

dional. La portion de la côte de la mer Uouge
correspondant à l'Abyssinie, et le plat pays

qui la borde constituent la province de

Samhar ou Samliara; de là le voyageur gra-

vit les coteaux élevés d'Assauli et de Ta-

ranta, et arrive au plateau occiden'al du
Tugray. C'est dans ce pays, à Axoum, niélro-

pole des negush, (jue les arts furent d'aijord

cultivés; là, quoi(iue le judaïsme fût à ce

qu'il paraît très-prédominant, la connais-

sance de la sculpture et des lettres grecques

avait pénétré en môme temps que la mytho-
logie polytliéislique des Grecs égyptiens,

vers l'époque des Ptolémées, époque où la

province d'Adel et d'autres parties des bords

de la mer Rouge étaient fréquentés par des

marchands étrangers. Cependant l'ancien

ghiz ou hébreu-étliiopique continua à êti'e la

langue du peuple d'Axoum, longtemps en-

core après l'arrivée de Frumentius qui,

consacré par le grand Atlianase, devint l'apô-

tre de l'Abyssinie. Frumentius traduisit les

saintes Ecritures en ghiz, l'ancien dialecte

parié dans les provinces de l'est chez les

Tugrayens, qui étaient alors la tribu domi-
nante." Dans les provinces de l'intérieur, les

ï"alashas conservèrent lejudaïsme, tandis que
les tribus du sud, les Agows et d'autres,

persistèrent dans leur paganisme africain et

leur adoration du Nil. Les Tugrayens qui

habitaient à l'est de l'Astaboras ou Takazay
étaient les vrais Abyssiniens, de race sémi-

tique, ou peut-être cusliite. Les Amharas,
peuple qui parlait l'amharique, haliitaienl la

plus grande des provinces de l'Abyssinie :

c'est dans leur pays que se trouve Gondar,

qui devint plus tard le siège de l'empire

L'hamarique nous offre un grand mélange
d'arabe et de ghiz, mais les plus savants phi-

losophes pensent que cette langue n'est point

d'origine syro-arabe : ce point d'ailleurs

n'est pas encore tout h fait décidé, et c'est

seulement lorsqu'il le sera (pi'on pourra dé-

terminer si les Amliaras étaient une nation

sémitique ou une rase purement africaine.

Au point où en sont les recherches, cetto

dernière opinion paraît être la plus [iroùa-

ble, et elle peut s'étendre à toutes les autres

nations qui étaient, ainsi que les Tugrayens,
sujets du negush.

Carudlres physiques des Abyssiniens. —
Les Abyssiniens'sont considérés comme fai-

sant partie des races noires. Les auteurs

arabes (|ui ont écrit l'iiisloire des guerres

entre les anciens princes du Ycmen et les

negushs leur donnent le nom de noirs,

et leur appliipient des épiliiètes que Shul-

teus a traduites par . « ^litliiopes crispa tor-

tilique coma ? « Un prince arabe en ambas-
sade près (In roi de l'erse le supplie de
chasser ces vilains corbeaux dont la ]n'é-

sencu est odieuse à ses compatriotes. Bur-
ckhard dit que les femmes abyssiniennes
sont les pi us bellesde toutes les femmes no(re«.

Le docteur Riippell nous apprend qu'il y
a deux types principaux chez les Abyssi-
niens, en ne com]irenant, sous cette déno-
mination, ni les dallas, ni les Changallas.
Le type le plus commun est un type, on
peut le dire, européen; les hommes ,qui y
appartiennent ont de belles formes , et, par
les traits comme par l'expression de la

physionomie, ils ressemblent tout à fait

aux Bédouins de l'Arabie. Leurs caractères
distinctifs sont : une forme de visage ovale;
un nez effilé, d'un contourimr; une bouche
bien proportionnée avec des lèvres modé-
rément grosses qui ne sont nullement ren-
versées; des yeux vifs, des dents bien
rangées, des cheveux un peu frisés ou lisses,

et une taille moyenne. C'est à cette classe

qu'aijpartiennent la plupart des habitantsdes
hautes montagnes de Samen et des plaines
qui entourent le lac Tzana; les Falasbas
ou juifs, les damants, peu|)le idolâtre, et

les Agows, malgré la différence de leurs
dialectes, y appartiennent également. Sui-
vant le même voyageur, une seconde
classe encore très-nombreuse d'Abyssiniens
se confond , du moins quant aux carac-
tères physi(iues, avec la race qu'il dési-

gne sous le nom de race éthiopienne. « Ce
dernier type, ajoute le docteur Rùppell , se
distingue iirincii)alement par un nez qui
est moins effilé et même un peu aplati dans
toute sa longueur, par des lèvres épaisses,
des yeux longs et peu animés , enfin par des
cheveux très-crépus, presque laineux et

tellement épais qu'ils se tiennent droits
sur la tête. Une partie des habitants de la

côte d'Abyssinie, de la province d'Hamasen,
et d'autres cantons voisins de la frontière

nord do l'Abyssinie, appartiennent à cette

race éthiopienne. » Les caractères que Riip-

pell vient d'indiquer sont justement ceux
(ju'il avait, dans un ouvrage précédent, as-

signés aux Barabras du Nil et aux Abab-
dehs. Il dit que le portrait de l'Arabe Soua-
kini , inséié dans les Voyages de lord Ya-
lentia, donne une très-bonne idée «le ce
qu'est en général la conformation et l'ex-

pression du visage chez les individus ap-
partenant au type dont nous parlons.

Ce type, que Riippell, ainsi que nous
l'avons dit, désigne par l'épithète d'Elhio-
pien, et qu'il assure être commun à une
partie considérable ties ]iopulatioiis abyssi-
niennes et nubiennes , ainsi qu'aux Bara-
bras , aux Ababdehs et aux Bieharis, est

l)récisémcnt le caractèio ie physionomie
que la j)lupart des autres auteurs donnent
pour le type le plus général de la physio-
nomie abyssinienne. Ainsi , le baron Larrey,
(]ui s'est beaucoup occupé de l'histoire phy-
sique de ces races, admet un type com-
mun aux Cophtes, ou descendants des an-

ci'ens Egyptiens , aux Barabras et aux Abys-
siniens, mais fort éloigné de celui des races

nègres. Je (lierai ses observations comme
celles de l'homme qui doit le plus faire au-
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torité sur en sujet. Les Egyptiens ou Cui»htes

qu'il nous représente comme formant une
branche de cet assemblage de races, ont

c( un teint de peau jaunâtre et fumeux , le

visage boulii , les paupières un peu tumé-
fiées", le nez évasé vers sa pointe et h peu
près droit, les narines dilatées, les lèvres

grosses, les pommettes saillantes, la barbe

et .les cheveux noirs et crépus. Ce])endant,

ajoute notre auteur, je n'en conclus pas

comme Volney que ces hommes soient de
la race des nègres de l'intérieur de l'Afri-

que ; l'analogie des traits de la face chez ces

derniers avec ceux des Ethiopiens présente

des différences assez sensibles pour ne pas

les confondre. Les nègres africains ont les

dents plus larges, jilus avancées, les ar-

cades alvéolaires plus étendues et plus

prononcées ; les lèvres plus épaisses , ren-
versées , et la bouche plus fendue : ils ont
aussi les pommettes moins saillantes , les

joues plus petites, les j'eux moins brillants

et plus ronds , leurs cheveux sont lanugi-

neux. » A cette descriittion du nègre, il

oppose dans les termes suivants celle de
r.\byssinien :

« L'Abyssin a les yeux plus grands, d'un
regard plus agréable et dont l'angle interne
est un peu incliné. Chez lui les pommettes
et les arcades zygomati([ues sont plus sail-

lantes : les joues forment, avec les angles
prononcés de la mâchoire et de la bouche,
un triangle plus régulier; les lèvres sont
épaisses sans étie renversées comme chez
les nègres; les dents sont belles, bien plan-
tées et moins avancées;les arcades alvéolaires
sont moins étendues. Le teint des Abyssins
n'est pas aussi noir que celui des nègres de
l'intérieur de l'Afrique, et cette différence est

commune à presque tous les Ethiopiens
ou les hommes de couleur qui habitent les

contrées de l'.Afrique correspondantes à la

partie supérieui'e du Nil. Ces derniers
traits que je viens de décrire se remar-
quent avec quelques nuances presque in-
sensibles chez les Quobtes ou vrais Egyp-
tiens d'autrefois ; on les retrouve dans^ les

tètes des statues égyptiennes, surtout dans
celles de sphinx.

« Pour vérifier ces faits, poursuit-il, j'ai

recueilli un certain nombre de crânes dans
plusieurs cimetières des Quobtes , dont la

démolition avait été nécessitée par les tra-

vai.x publics. Je les ai comparés avec ceux
des autres races, surtout avec ceux de
q\ielques Abyssins et Ethiopiens, et je me
suis convaincu que ces deux espèces de
crânes présentent à peu près les mêmes
formes. » I' dit que les tètes des momies
trouvées à Saccarrlia lui ont présenté pré-
cisénient les mêmes caractères , tels que la

saillie des pommettes et des arcades zygo-
inatiques, la forme particulière des fosses
nasales , et le j)eu de projection des arcades
alvéolaires , comparativement h ceque nous
otfrent ces arcades dans le crâne du nègre.
ACCLLMATE.MENT. Héscmé des infll ex-

cès EXTÉRIEURES ET INTÉRIEIRES.— L'.\méri-
oue en fournissant des richesses même à la

Dii:TIi)\.\. D'ANTHKOrOLOGIE. L

science, a renouvelé, par une double épreuve,
l'histoire curieuse de l'acclimatement et de
la domestication des animaux. L'Europe, où
les meleagris américains ont tant de peine h

se naturaliser, fournit à r.\mérique du sud
l'oie apprivoisée, dont les premières généra-
tions produisirent des pontes rares; un quart
à peine venait à éclore, et plus de la moitié
des jeunes oisons mourait dans les premiers
mois. Peu à peu les œufs furent plus nom-
l)reux, la réussite des j)etits moins précaii'c,

et l'oie se naturalisa dans le nouveau monde,
comme le maleagris ou coq d'Inde dans l'an-

cien. L'oie tricolore d'Egypte, que le gou-
vernement français propage dans ce moment,
a offert les mêmes phénomènes pendant son
acclimatement et sa domestication au Jardin
des Plantes. Les observations faites par nos
fermiers sur le meleagris se sont renouve-
lées en Egypte et aux grandes Indes , où l'on

a trans[iorté ce précieux gallinacé. Le bœuf,
le cheval, l'âne, le chien, le chat, le cochon,
le mouton, la chèvre, ont présenté des phé-
nomènes à peu près pareils quand on les a
dépaysés. Dans l'.Amérique du Sud, la plu-
part de ces espèces livrées à une nature luxu-
riante, sont passées à l'état sauvage et ont
subi des transformations de mœurs, de forme
et de couleur. La vache et la chèvre ont
perdu leurs amples mamelles. Les bœufs,
chevaux et moutons y ont changé de couleur
et de pelage ; les chiens et les chats y ont
perdu leur cri particulier : l'aboiement et le

miaulement. Les porcs ont repris la robe de
sanglier. Dans l'Australie , le chien d'ingo
offre l'apparence d'un loup; le chien d'Lii-
rope, transporté à la côte d'.\frique , tourne
rapidement au chacal : le pjoil roux , la

queue rameuse, les oreilles roides, la voix
réduite à hurler. L'aboiement parait une
fonction dépendante du climat et de l'imita-
tion; car deux chiens hurleurs, apportés
d'Amérique en Angleterre, par .Makensie, y
ont engendré un petit qui apprit à aboyer.

Ce va-et-vient d'un type à un autre dans
la môme espèce a été constaté aussi dans
les végétaux alternativement remaniés par
la culture et par l'état sauvage : le thj'm
cultivé élargit en feuilles amples et vertes
les petits cylindroides glauques du thym
montagnard. Vilmorin a fait reparaître la

souche primitive de la carotte fibrille, mince
et âpre, où l'on aurait peine à reconnaître
la racine gigantesque et sui rée servie sur
nos tables. J'ai trouvé aux environs de Bal-
liec, dit M. de Salles, dans la vallée de
Bouha, un arbuste de deux pieds, portant
un imperceptible fruit à noyau, où les bo-
tanistes n'ont pu méconnaître, soit la souche
primitive de l'abricotier de Damas, soit la

dégénération de cet arbre et de ce fruit, con-
quête fameuse de la plus ancienne horti-
culture.

Tous ces changements d'apparence, tou-
tes ces révolutions profondes dans l'écono-
mie <l'une espèce animale et végétale, ne
laissent aucun doute sur l'identité de l'e.-
pèce aux deux états, parce qu'un seul siè-
cle, un même homme ont ou les constater.
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L'iilisprvntiou n été moins licureusc ot lumiis
coinniode sur l'espèce humain(>.

La médecine a décrit les maladies de
riionime expali'ié, crises iiiii coinpromettent
plusieurs générations, mais qui Unissent finr

changer profondément les organes, et les ac-

commodera leurs nouvellesconditions d'exis-

tence. Les blancs, transportés dans les pays
chauds, éprouvent des maladies véritables :

fièvres intermittentes, j)este, choléra, fièvre

jaune, dyssenterie, furoncles, résultats d'un
trouble profond du foie et des viscères (jui

accompagnent l'ictère et les altérations su-
perficielles de la peau. L'homme blond de-
vient bilieux, le brun se basane. La pre-
mière génération meurt à la peine; la vie
s'allonge graduellement dans les générations
suivantes. L'Egypte, conquise par des étran-
gers, a constamment otiert ces luttes de
l'acclimatement. Le renom de meurtrier fait

à son climat doit s'entendre pour les pre-
mières générations. Les Mameluks s'y re-

produisent comme jadis les (îrecs et les

Cophtes , mais en passant par les mêmes
épreuves , absolument comme les oiseaux
domestiques expatriés.

Dans ces mouvements, les apparences exté-

rieures de riiomnie confirment l'imiiortance

que nous leur avons concédée; car elles se

montrent bien plus tenaces que des combinai-
sons vitales intérieures, lîes nègres, k la

seconde, à la troisième génération, sont ac-

commodés aux climats tempérés de l'Amé-
rique du Nord ou de l'Angleterre, et devien-
nent aussi malades que les blancs quand on
les transporte en Afrique , patrie de leurs

pères ou de leurs aïeux.

Si les maladies de l'homme et* des ani-
maux expatriés trouvent une raison sulii-

sante dans les influences physiques percc]>-

tibles k nos sens, et appréciables par nos
instruments, les endémies, les épidémies' et

éi)izoolies signalent d'autres influences plus
mystérieuses, et qui doivent nous rendre
sobres d'affirmations absolues sur la coréla-
lion des influences physiques et de l'altéra-

tion des espèces. Les femmes abyssines meu-
rent poitrinaires au Caire, où la tempéra-
ture est aussi douce et [)lus uniforme que
dans la Suisse africaine. Un pays froid cou-
vre de laine la peau des animaux ; c'est le

pays chaud qui rend crépue ou laineuse la

chevelure de l'homme. L'alimenlation pré-

caire rapetisse la taille ot amaigrit les mem-
bres, et pourtant beaucoup de nègres et Nu-
biens sont des géants, maigres de j)artout,

(>x(!epté de la face qui est gonflée et turgide.

Los nègres, les Auslraliens, les Indoiis, b^s

Arabes, et en général tous les peii|)les alla-

niés , olfrent un mollet grêle et des bras

cliarnus. C'est le contraire chez la |iliiparl

des races blanches, où la jambe est habi-

tuellement mieux faite que le i)ras. Lk aussi

les mains et les pieds ne sont menus que
chez les castes riches; jilusiours natinns

d'.Xmériipie et d'Afriipie méridionale, plu-

sieurs peuples mongols, indous, indo-chi-

iiois, ont ces exIriMuilés mignonnes avec ou
sans travail. Les oreilles amples cl épaisses,
l'un des Iraits particuliers aux crétins de ra-

ces blanches, se rencontrent chez [)lusieurs

races mongoles et américaines avec la vali-
dité du corps, cl, sinon avec la cullure, nu
moins avec la validité de l'intelligence.

.\ussi, tout en écoutant resi)ectueuseraent
la ff»rmule suivante, ferons-nous encore
quelques réserves : « Les différences de va-
l'iétés tiennent k des circonstances détermi-
nées; leur étendue augmente avec l'inten-

sité des circonstances, les caractères les plus
superficiels sont les plus variables (3'*) ; la

couleur tient k la lumière; l'éiiaisseur du
poil k la chaleur; la grandeur k l'abondance
de la nourriture ; néaumnins les variétés les

plus tranchées nedillèrent pas pour le sque-
lette. » Le grantl zoologiste avait principale-
ment en vue les animaux libres; car un peu
plus loin il dit que, par le climat et les croi-
sements, l'industrie humaine a obtenu le

maximum des variantes sur le chien, où ces
variantes ont [)orlé sur le squelette lui-

même.
Si Cuvicr croyait k la nuiltij)licilé des es-

pèces hamaines, d'après les différences oi-
seuses ofl"ertes par les races, (^uvitîr ne fai-

sait pas attention kun grand argument, qu'il

ne faut passe lasser de répéter. La domes-
tication de l'homme, osnilanl perpétuelle-
ment entre les extrêmes de civilisation et

d'état sauvage, doit avoir modifié l'homme
encore plus pcifondéinent que les autres
animaux dnme.stiqiies; le squeUHle n'y a pas
plus échappé que les organes superficiels,
car l'industrie, capalile <le modérer l'action

(les milieux, est, k plusforle raison, capable
de changer les mœurs, les idées, les senti-

ments, fonctions qui modifient par degrés la

boîte osseuse du cerveau et les traits de la

figure.

En discutant la valeur hiérarchique des
apparences physiques, nous verrons les mê-
mes mesures du crâne, les mêmes ossatures
de la face, reparaître chez les nations les plus
<Iiverses; nous retrouverons toutes les va-
riantes réunies parfois dans la même race
où ces variantes mit tout au plus un certain
rapport avec l'état social. Au contraire , les

teintes de la peau nous paraîtront moins va-
riables, et, en tout cas. dans une indépen-
dance absolue de la char|)ente osseuse du
corps, et surtout de la face. Les Yolofs, les

Nubiens sont Irès-noirs avec des traits eu-
rof)éens. Beaucoup rie voyageurs ont vu
des tribus Kalmoukes parles traits, mais par-

faitement blanclies de peau. Certains Cafres,

i[ui ont le teint noisette des Abyssins, sont

rattachés souvent aux Mozambiques Zangue-
barrais, aux Assyriens eux-mêmes, et tous

k des tribus arabes par leurs belles formes
de tète.

Quelques parties molles de la face sont

sensiblement modifiées par le squelette :

comme récarlemcnt des narines et la saillie

du nez ai)rès sa racine. La ijoniniellc, ou

(31) CivitK, Ossciiuiils /u<s(7i'f
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zi^oma, pisut rendre l'ouverture de l'd'il li-

néaire, en re[)Oussant en liaut la paupière in-

férieure; la rendre oblique et bridée, si cet

ris est jeté au dehors et en haut , comme
dans beaucoup de figures mongoles, kanit-

chadales, hottentotes et américaines. Pour
d'autres particularités, si les hypothèses à

priori sont moins vraisemblables , nous de-

vons au moins remarquer la coïncidence de
certains progrès moraux avec la modifica-

tion de quelques traits du visage.

Toutes les nations peu avancées en civi-

lisation, à quehiue race d'ailleurs qu'elles

apjiartiennent , ont la Ijouche forte, très-

fciidue, garnie de lèvres épaisses. Ce fait

est frappant chez les liulous, les Arméniens,
les Arabes aussi bien que les Malais, Tar-

tares et nègrçs.' L'esprit, la réflexion, la cir-

conspection rapetissent la bouche et amin-
cissent les lèvres. En observant la bouche
(les penseurs, des diplomates et des femmes
élégantes d'Europe, on prend bonne opinion

de l'esprit des Chinois, si on l'harmonise

avec les bouches délicates de leurs poupées
et de leurs dessins. On prend bonne opi-

nion de quelques liouchcs vivantes, si on les

reconstruit d'après le marivaudage des ro-

mans chinois.

Le mécanisme de cette coaptation se

trouve formulé dans une fine observation

de Lavater .• Prenez momentanément un senti-

ment, une passion, vous en faites la panto-
mime. Le sentiment, la passion, devenus
habitude, rendent permanente la grimace
qui devient trait de la physionomie au bout
de quelques générations. De la mên)e façon
il faudra plusieurs générations pour ellacer

le symptôme extérieur quand l'habitude in-

térieur aura disparu.

Il faut aussi mettre sur le compte des in-

fluences morales le changement qui survient
dans les traits et môme dans le cràup do la race
nègre, établies dc|)uis plusieuis g(''iir'rations

en Amérique, en participant au bénéli(-e de la

crviliSStion. Comme la peau n'a pas oûert

pendant cette ]>ériode des changements très-

prononcés, il faut accueillir avec défiance

l'histoire du nègre de Caldené qui, établi

très-jeune à Venise, serait devenu pAle et

jaune en vieillissant. Ce n'était probable-

ment qu'un quarteron ou un mulâtre à che-
veux très-crépus. Les enfants de cette caste

jiaraissent proportionnellement très-bruns;
mais leur teint s'éclarcit beaucoup avec
l'âge.

La puberté et la vieillesse précoce des
femmes, attribut supposé des races nègres
et basanées sans excei)tion de climat et d'é-
ducation, est encore un de ces préjugés re-
dressés par les voyageurs instruits. Chez
ces races comme chez les blancs, le climat
cliaud et la pensée stimulée par l'éducation
des villes hâtent ?un peu la puberté, mais
non pas au point de l'avancer de cinq ou
six ans. Les nations incultes ont permis
le mariage à tout âge , parce qu'elles ne
s'inquiétaient guère du temps nécessaire

(55) SlSMONUI.

pour élever la fennne et surtout [larce

qu'elles favorisaient la sensualité des hom-
mes auteurs de la loi. Mahomet épousa,
dit-on, Aischa à l'âge de neuf ans; mais il

n'en eut d'enfant c[ue beaucoup plus tard;
et dans le Koran, que ni Montesquieu, ni
Ualler ne paraissent avoir pris la |ieine de
consulter, Mahomet établit un âge légal

]iour le mariage des femmes. Plusieurs com-
nuMilaleurs fixent cet âge à dix-huit ans; \

au.-u)i ne l'a mis au-dessous de quinze.
Les influences morales se combinent avec

le climat jiour modifier la physionomie des
j)eup!es. La richesse du sol africain favorise
la paresse du nègre; la rigueur du ciel si-

bérien, les glaces du Groenland, les neiges
du Canada, ont rendu l'industrie indispen-
sable pour que le Kalmouk, l'Esquimaux,
l'Algonquin,

,

pussent être nourris et vêtus.
Dans les races blanches, l'esthétique peut
déjà noter des nuances là où l'ethnographie
ne saisirait pas de différences tranchées. La
paresse doit avoir dégradé la physionomie
de ces Portugais devenus sauvages au Bré-
sil, tandis que l'aisance acquise ]iar le tra-
vail libre ennoblit et embellit chaquejour les

paysans de la Toscane (33).

Actions et réactions morales, physiologi-
ques ou pathologiques résumées par quel-
ques générations, consolidées et transmises
par plusieurs autres, voilà le fait pratique,
commun à l'homme et aux animaux. La
multiplicité de ces agents, leur jeu croisé
et enchevêtré, rendu plus mystérieux par
la complication de l'organisme immain,
voilà ce qui retardera longtemps le dernier
mot de la science, le dernier dégagement
des X de la formule algébrique.
Nos adversaires sont moins circonspects;

l'omnipotence des agents physiques est au
fond de leur doctrine. Heureusement plu-
sieurs hommes, qui auraient autant queper-
sonne l'excuse des grands succès pour mo-
tiver la même infatuation, ont ajiporté leur
contingent à nos doutes en môme temps qu'à
nos espérances! Quand l'Afrique aura ses
Humboldt, ses d'Orbigny, ses Roulin, ses
Dumont-d'Urville ; quand les races de la

Haute -.\sie et de l'Amérique polaire au-
ront été étudiées dans leiîr histoire, leurs
migrations, leurs climats comme les navi-
gateurs ont étudié l'Océanie, alors l'ethno-
graphie classera méthodiquement plusieurs
faits qu'elle s'est bornée à enregistrer avec
surprise : ces Tourages blancs, qui de l'A-
frique centrale viennent trafiquer aux ports
voisins de Cuardafni et qui sembleraient
signaler un Himalaya dans l'Afrique cen-
trale, comme la race jaune aux petites mains
et aux yeux obliques semble coaptée à
un plateau mongol de l'Africjue du Sud 1 Ces
Mandans à peau si pâle, à cheveux si clairs
{(ue les Anglais les réclament comme débris
(ie l'armée Welsh du prince Madoc, et les
Danois comme des Scandinaves établis dans
l'Amérique du Nord, bien avant la décou-
verte de Colomb ! les Californiens, ces Oinos-
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Al(?outcs, nôtres des pays froids et môme
glacés.

Ce que la latitude produirait en plaine

pour les lignes isothermes, r(''l(5vaiion au-
dessus du niveau de la uier, le produit dans
les mômes parallèles, dans les pays éta^îés

par une charpente montagneuse comme l'A-

sie Centrale, l'Afrique Méridionale, l'Ahys-
sinie, les Amériques du cenlre et du sud.

L'humidité et la sérheresse habituelle des
pays ont une influence plus ilirecte que la

ten])iérature sur la coloration de la peau :

l'air sec brunit, l'air humide ilécolore. Les
Abyssins montagnards, A'oisins de l'équa-

leur, sont plus pâles que les Nubiens du
Tropique; les Changos, voisins delà mer,
sont d'une couleur foncée; les Antésiens,
sous leurs ombrages frais et humides , ont
la peau blanche en proportion de l'épaisseur

et de l'obscurité des forêts. Cette loi est aussi

visiblement démontrée sur toute la vallée

du Nil et sur les bords de la mer Rouge
que dans l'Amérique du Sud. Je la crois

capable d'expliquer beaucoup d'anomalies
constatées par les voyageurs dans la colo-

ration diverse des nations Indoues, Indo-
Chinoises et Malaises.

11 est désiraljle que les anatomistes véri-

fient dans toutes les régions alpestres ou
sur les plus hauts plateaux de la terre

une observation fournie par la race péru-
vienne, qui, courte de stature, a cependant
la poitrine proportionnellement plus longue
et plus spacieuse qu'aucune autre race. La
loi des causes finales trouverait ici une de
ses plus séduisantes applications. Le plateau

du Pérou est un des plus élevés où l'homme
ait fixé sont domicile (2,500 à 5,000 mètres
au-dessus du niveau de la mer) ; l'air, raré-

fié par cette attitude et par le ciel de l'équa-

leur, a besoin d'être pris en jikis grand vo-

îume pour l'oxygénation du sang; il fallait

un jioumon plus vaste et une poitrine plus
s[iariiMiso pour le loger.

ACCKOiSSKMEN'i DU corps uumain. Voy.
Taii.i.k ui m vim:.

ACTION DE LA SCIENCE, DU PEUPLE ET DU
TEMPS SUR LES LANGUES. Voy. LANGUES.
ACTION DE l'uohme sur la nature. Voy.

Faciltés DE l'homme
AFFECTIONS MORALES, SENTIMENTS,

PASSIONS, PENCHANTS. — L'homme ne
peut exister sans exercer son intelligence,

et par conséquent, sans établir des rapports

entre les objets extérieurs et lui. Mais pour
cela il fallait qu'un certain attrait agît sur
sonAme, et qu'il y fi^l «(ilHcilé par le plaisir,

comme il l'iillait (pi'iin seuliiiieiiL de peine
rem[)ècli;1l de se livrer aux relalious rpii

jiourraient lui nuire. Le jugement, toujours

(ardif et ne dével()[)panl |iar lui-même
aucune sensation, n'aurait \m lui sufiire

(5()) Exemple qui inoiilre la nature différeiiled'iine

idée de rapports et d'une idée afl'eclive, nées d'un

Dénie objet : Je nie trouve sur le l)oid d'un préci-

pice; je considère sa profondeur, sa largeur, sa

forme, la nature de ses parois, et j'acquiers uncirft'w

de rttpports; mais, ensuite, eu examinant sa pro-

fondeur, je convois le danger auquel ^c suis exposé,

dans le' plus grand' nombre des circons-
tances, et il avait besoin d'un excitant jdus
[irompt, et dont les impulsions fussent vive-
ment perçues, pour le déterminer à agir.

Or, le sentiment est ce puissant mobile.
Ainsi, par exemiile, il doit vivre et se con-
server, et il est attiré agréablement vers ce
qui lui est utile, et éloigné par une affection
pénible de ce qui peut lui être désavanta-
geux ; il est né pour la vie en société, et il

trouve mille charmes dans son commerce
avec ses semblables. Sans ces affections, il

n'aurait pu, ni assez vivement désirer les

objets qui lui sont nécessaires, ni fuir avec
assez de promjUitude ceux qui peuvent lui

nuire, ni enfin étal)lir avec les autres indi-
vidus de l'espèce les rapports intimes ((ui

lui sont d'une rigoureuse nécessité. Or, ces
sentiments de plaisir et de peine qui diri-
gent l'homme dans ses relations, et qui
sont à sa vie morale ce que sont les sens de
l'odorat et du goût à sa vie physique, ne
proviennent que de modifications organiques
internes développées à la vue des objets tjui

l'entourent, par la réaction de son appareil
encéphalique sur les viscères où elles sur-
viennent, et qu'il perçoit ensuite plus ou
moins vivement. Que nous nous trouvions
exposés à un danger imminent, d'abord la

vue de ce danger nous frajipe, nous en
concevons ridée, et, tout à coup, par l'in-

fiuence de l'encéphale, noire cœur palpite,

nous ressentons un serrement douloureux à

l'épigastre, etc ; nous éprouvons, en un mol,
cette affection morale à laquelle on a donné
le nom de frayeur. Si un objet quelcon(jue
nous charme, si un événement heureux n(ms
réjouit, ou si un acddent fâcheux nous
afflige, il y a toujours, avant le plaisir ou la

douleur que nous éprouvons, une idi'e pre-
mière qui en est la source, une réaction
encéphalique sur une partie de notre orga-
nisation, ordinairement les viscères épigas-
triques, et ensuite la perception de la modi-
fication vitale, qui est l'effet de cette réaction
et qui est transmise par les divisions du
grand sympathique (36).

Celle analyse peut s'appliquer à tous nos
sentiments, et une affection morale, de qmd-
que nature qu'elle puisse être, ofl'rira tou-
jours ces (juatre éléments constitutifs, savoir :

idée, réaction eiuéphaUqne, modification or-
ganique vitale, et perception agréable ou
pénible de cette modification

Il suit de là qu'une afi'eclion morale n'est,

dans sa nature intime, qu'une ou pl-iisieurs

idées avec affection organiipie perçue, et

que c'est avec juste raison (]\\o nmis avons
donné le nom d'idées a/fectircs à uns senli-

meuls.
Cette manière de consitlérer les all'cf lions

morales, explique les différences qu'elles

et je ressens les cflfcls d'une idée affective en perre-
vanl la modiiicalion produite par la réaction de
l'appan'il nerveux inira-erànien

(rcsl eelle ivaclioii plus ou moins intense qui dé-
leimine tous les U'ouliles des l'onctions et toutes l''S

lésions organiques qui sont la suite des alleclions

moi aies.
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(itlVont dans les divers individus sous le

f.ilipiirt de leur vivacité. On congoit, on

•cU'el, qu'elles doivent ôtre d'autant plus

vives, que les luodilications organiques pro-

iluites par la réaction de l'encéphale sont

elles-mêmes plus intenses. Voilà pouriiuoi

de deux individus soumis à l'action d'une
môme cause morale, l'un s'en montre pro-
fondément affecté, tandis que l'autre en
ressent à peine l'influence. Le premier per-

çoit vivement une modification organique
qui a une grande intensité, tandis que chez
le second cette moditication est presque
nulle ; et l'on dit alors (jue l'un est sensible,

et que l'autre ne Test pas (37). Voilà pour-
quoi aussi cette sensibilité et cette insensi-

bilité peuvent être héréditaires, et eiitin

pourquoi, dar.s certaines maladies, les atlec-

tions morales acquièrent une si grande
vivacité (38).

C'est pour n'avoir pas distingué dans les

sentiments ce qui est essentiellement moral
de ce qui est purement physique, la modi-
fication organique perceptible, et pour avoir

pris l'effet pour la cause, que l'on a attribué

un siège aux passions. On n'a pas fait atten-

tion que cette modification organique, s'é-

tendant toujours à un plus ou moins grand
nombre de parties, et variant sous ce rap-
port selon les individus, il faudrait néces-
sairement admettre qu'une même atl'ection

morale a plusieurs sièges ditférents, et même
occupe à la fois plusieurs organes, ce qui
est absurde. On n'a point compris non plus
que nos sentiments n'étant que des percep-
tions, ils ne pouvaient avoir de siège ma-
tériel.

Lorsqu'une idée affective est impulsive,
c'est-à-dire qu'elle pousse vers l'oljjet qui
l'a fait naître, et qu'elle est habituelle, elle

forme ce que l'on nomme un penchant.
Lorsque, au contraire, elle est ré[)ulsive,

elle cop,stitue une antipathie.

Une idée atl'ective accidentelle, mais vive,

dans laquelle l'être intellis^ent se complaît,

et dont il s'occupe d'une manière oxclasive,

prend le nom de passion.

Lorsqu'elle provoque habituellement cer-
taines déterminations, certains actes, plutôt

((ue d'autres d'une nature opposée, elle

forme ce (pie l'on ajuielle le caractère.

En considérant dans leur ensemble les

alfections morales de l'homme, on voit

bientôt qu'elles se composent de sentiments
primitifs et de sentiments secondaires , ou
ijui proviennent de ceux-ci d'une manière
directe. Les premiers sont intimement liés

à ses destinées, (ju'ils doivent favoriser, et

qui sans eux ne pourraient s'accomplir ; les

autres ue sont que des effets de ces alfec-

tions primitives. Nous allons étudier sous
ce double rapport le cœur de l'homme dans
les paragraphes suivants .

§ 1". Des idées affectives primitives.—
L'homme est destiné à exister pondant un
certain tenijis sur cette terre ; il faut donc
qu'il aime la vie, car, sans cela, comment
pourrait-il vouloir vivre? Mais, pour aimer
la vie, il faut qu'il en sente les ilouceurs

;

et cette sensation, c'est son organisation qui
en est la source par les perceptions agréables
auxquelles donnent lieu ses modifications
diverses. Il faut donc qu'il ait pour elle un
attachement proportionné à tous les biens
dont elle le fait jouir. Or, ce sentiuient,

qu'il éprouve pour lui-môme, parce qu'il

s'identilie avec ses organes, constitue l'a-

mour de soi.

A l'existence de l'homme se trouve néces-
sairement liée d'une manière intime sa

reproduction; car comment i>ourrait-il
continuer d'être comme espèce, et par con-
séquent comme individu, s'il ne pouvait se
reproduire? 11 iloit donc ressentir Yamour
du sexe et celui de la progéniture.
L'homme est né pour connaître; il n&

saurait être s'il n'était intelligent. Jïais,

pour remplir cette destinée, il fallait néces-
sairement qu'il eût un penchant inné pour
le A'firo/r- car. sans cela, rien ne l'aurait

(37) Le premier possèilc le tempérament nerveux
t'es physiologistes. U n'est pas rare de voir, dans
c;'S corïstilutions, à la suilc d'une idée affedive, la

réaction encéplialiqiie se propager au système
musculaire, et déterminer des convulsions.
Dans riiypocondrie, il y a des modifications or-

ganiques internes perceplildes trcs-inlenses ; de là

une perceplion qui fait ressentir un trouble inté-
rieur, d'où naissent un malaise indélinissable, la

tristesse, le dégoût de la vie et même le suicide, si

la religion a perdu tout son empire sur les infortu-
nés atteints de celte affection.

(38) Lorsque la réaction cérébrale a une très-
grande intensité , les nerfs transmetteurs entrent
tlans une sorte de spasme qui s'oppose à la trans-
mission du principe nerveux aux organes quidoi-
VMil éprouver la modilicaliou organi(p"ie perceptible.
-Mors celte moditication n'a plus'lieu, et il y a insen-
(Sibililè complète, ce qui explique ces cas singuliers
où, dans une violentu éuiolu)n, on demeure enlière-
ment insensible. Nous avons observé ce phénomène
chez, une jeune mère qui vit mourir son enfant dans
ses bras. Elle poussa un cri aigu, puis tout à coup
sa douliur s'évanouit. < Je ne e()n<.i)is pas ce (|ne je

I suis, disait-elle ; mon enfant est niuit, il est là, je

« le vois, et je suis insensible. Bien loin d'en être

« affligée, j'irais à présent me promener, je rirais,

« je chanterais ; > et , pour preuve , elle riait, elle

chantait. Cet état dura un jour; il se dissipa peu à

peu : le spasme des nerfs transmetteurs cessa, la

modification organique eut lieu, et des cris plaintifs,

des larmes amères , abondantes, vinrent allesler

qu'elle était perçue , et que la fonction nerveuse
transmissible était pleinement rétablit^.

Dans d'autres circonstances, l'état maladif du cer-

veau donne à la réaction de cet organe qui en ré-

sulte, une énergie beaucoup plus prononcée que
dans l'état normal, et la perception est plus vive.

De là vient la sensibilité morale souvent excessive

des sparalyliques et des épileptiques, et f irascibilité

de ces derniers.

C'est à une modificalion organique intense cl de
pravée par un état p:\tliologi(ii!e du cerveau, au
point de donner lieu à uiie,|percepliciii vive de plai

sir lors((u'oh ne déviait ressentir que de l'horreur,

qu'il faut atlril)iier la manie homicide. Ne voit-oa

pas la vue des aliments les plus dégoûtants inspiivr,

dans le pica, par une cause analogue, le plus irié

sisiible apiiélii?
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porté à exercer l'intelligence dont il a été

doué. Or ce penchant est ['amour de la

science.

Il est né pour la vie sociale ; il fallait

donc qu'il y fût porté ])ar des sentiments
en rap|)ort avec celle manière d'exister; de
\hVamoiir pliai , qui le retient dans la fa-

mille ; l'amour de ses semblables, qui l'atta-

che h [la société f^énérale ; Vamour du sol

natal
,
qui le fixe dans celle qui l'a vu

naître, et Vamour de la patrie, qui lui ffiit

sacrifier ses propres intérêts au i)ieu i)u-

lilic.

L'homme ne peut exister sans lois morales,
elles constituent son principe de vie. Mais
quels effets auraient-elles pu produii'e sur
un cœur qui n'y eût point été préparé ? Quel
aurait été leur pouvoir, sans une disposition
secrète qui les fit accueillir d'une manière
favorable ? Or, cette disposition innée , c'est

Vamour de l'équité.

L'homme , créature privilégiée , est né
prmr connaître son Créaleur. 11 devait donc
l'aimer : car comment pourrait-il n'être

point jiénétré d'amour pour VEtre tout-puis-

sant de qui il tient l'existence? de là Vamour
de Dieu.

L'homme doit modifier tout ce qui l'en-

toure , commander en maître à la nature
entière, étendre son pouvoii' sur tout l'uni-

vers. 11 fallait donc c(u'il fût porté par un
penchant nalurel vers cette destiné;' , qu'il

conçût un vif désir de la remplir. Or, ce

désir que devait ressentir toute l'espèce ,

ce penchant qui devait être commun à tous

les individus , et qui se montre si sou-

vent funeste, c'est Vamour de ta domina-
tion.

Enfin l'exercice de la puissance de l'homme
sur tous les objets qui l'environnent entraîne

nécessairement le désir de les posséder ;

car comment pourrait-il exercer pleinemcr.t

sur eux son intellif;ence , s'il ne pouvait eu
disposer à son gré? Ce sentiment, (|ui le

porte vivement vers les objets qu'il dnil sou-

mettre à son empire, constitue Vamour de la

possession ou de la propriété.

Telles sont les affections morales primili-

ves qui existent dans le C(Eur de riif)mme,

et qui, comme nous le verrons bientôt, sont

la source de toutes les autres. Jetons un
coup d'œil raiiide sur chaciuie d'elles en

jiarticulier.
1° L'amour de soi-même. — Ce sentiment

,

le plus profond de tous, naît avec l'homme,
et ne finit qu'avec sa vie. Très-développé
dans l'enfant , qui ne donne rien de ce i|u'il

a , qui veut posséder tout ce fpii l'erildure,

qui rapporte tout à lui-même et ne voit ipie

lui dans l'univers, il est un peu' moins vif

dans les â^es suivants , où les devoirs so-

ciaux sont mieux sentis. Mais il reprend

une nouvelle activité dans la vieillesse, où
riiomme, voyant que tout lui échappe, et

que sa faiblesse toujours croissante exige

sans cesse de nouveaux secours, concentre
toute son allVction siii' lui-même, et se

montre indid'érent ;i lnu( ce (pii lui est

étranger.

2° L'amour du sexe ne se développe qu a-
vec les organes qui le provoquent , et qui
doivent en secomier les effets. Il s'éteint, ou
du moins il s'affaiblit considérablement ,

quand ceux-ci cessent d'agir, comme dans la

vieillesse. Il est prédilectif. et cette prédilec-
tion

, qui varie selon les imlividus, qui cons-
titue les aft'ections particulières, se trouve
en harmonie avec les variétés des traits phy-
sionomiques nécessités jjar la vie sociale, et

prévient tous les désordres qui , sans elle,

naîtraient de choix communs ou trop li-

mités.
3" L'amour de la progéniture, lien primitif

de la famille, et par suite do la société entière,

est proportionné, dans les parents, aux soins
que chacun d'eux doit donner au fruit de
leur union. 11 est plus vif dans la mère (}ue

dans le père , connue un dédommagement
des douleurs qu'elle a éprouvées en lui don-
nant le jour, et des sacrifices qu'elle doit
s'imposer, des peines qu'elle doit endurer
encore pour le lui conserver. L'amour pa-
ternel prend de l'accroissement à mesure
que l'enfant avance en âge, parce que, alois

c'est à ses soins qu'il doit être confié. Dans
les animaux, qui doivent vivre isolés , l'a-

mour de la progéniture s'éteint dès que les

petits peuvent se passer de leur mère. Dans
l'homme

,
qui doit "ivre en société , il se

conserve et se perpétue par l'habitude et les

ra]iports réciproques des parents et des en-
fants ; ce qui montre dans cet être une ad-
mirable harmonie entre ses afl'ections et ses

destinées.

k" L'amour de la science est, comme les

sentiments ci-dessus, commun à tousses in-

dividus de l'espèce. L'homme brûle du désir

de «ai'oi'r, parce qu'il est dans sa |nalure de
connaître, et que, sans l'exercice de son in-

telligence , il ne saurait exister. Ce désir

commence, pour ainsi dire , avec sa vie ; il

est très-remarquable dans l'enfance , où il

constitue ce sentiment de curiosité qui la

porte à tout voir, à Ijriser ce qui la charme
le plus , les instruments de ses jeux, pour
les connaître , à tout dissocier, à tout dé-
truire, pour i-emonter aux causalités. Il pro-
voque l'exercice de nos facultés intellec-

tuelles sur tout ce qui nous entoure , et il

est, sous ce rapport, la source première des
sciences et des arts. 11 s'affaiblit dans la vieil-

lesse, où l'homme, se trouvant sur les limi-

tes de la vie, n'est plus attiré par les cho-
ses terrestres , et ne recherche plus que
l'éternelle vérité.

^° L'amour filial est, comint» l'amour pa-
ternel, un (les lions de la famille, et, jiar

suite, du corps si)i:ial. 11 concourt, sous ce

rap|)Ort, a\n' l'amour de ses semblables, l'a-

mour du soi natal et l'amour de la patrie, à

renlrelieiidc la vi(î sociale. Né de l'habitude,

(pii le fiirlilic, il s'all';iililit par l'abseiute, et

s'éleindrait môme entièrement par des rap-
])Oils nouveaux, si elle se prolongeait trop

longleinps dans le jeune Age; de là l'nlilité

de l'éducation paternel, piuir donner île l.a

duiéeel d(^ la force à ce précieux seuliinent.

En rapport avec les besoins de l'individu, et
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fait pour l'atlacher fortenioru a ceux (jui

doivent y pourvoir, il est très-vif dans l'en-

fant pour celle qui lui a donné le jour et

qui doit entretenir son existence. Mais peu
à peu, et à mesure qu'il avance en âge, il

se partage entre elle et le chef de la famille,

qui doit soutenir sa faiblesse et veiller à son
bonheur.

6" L'amour de ses semblables est à la so-
ciété ce que l'amour paternel et l'amour fi-

' liai sont à la famille. L'homme est entraîné
vers ses semblables jiar un sentiment ir-

résistible , qui est en harmonie avec ses

besoins, comme les meml)res d'une môme
famille sont liés les uns aux autres , et

à leur insu, par leurs nécessités récipro-
ques.

7° L'amour du sol natal attache rhom7;o
aux lieux qui l'ont vu naître, prévi^rii les

effets de son inconstance i-'c inaintient ainsi
réunies les société- particulières dont l'en-

seiiible iorme le corps social. C'est cet amour
qui rend si doux pour ceux cjui les habitent
les climats les plus rudes, les contrées les plus
inhospitalières, et qui prévient ainsi les com-
bats sanglants et continuels que se livreraient

sans lui les peuples divers pour la posses-
sion (les régions les plus fortunées. C'est lui

qui fait que le Lapon vit heureux au milieu
des frimas, l'Africain sous les feux brû-
lants de son soleil perpendiculaire, comme
l'habitant des contrées méridionales de l'Eu-

rope dans son climat tempéré.
L'amour du sol natal prend sa source dans

les souvenirs du passé. L'homme, en elfet,

s'attache à tout ce qui lui retrace les évé-
nements de sa vie, t[u'il cherche à étendre,
pour ainsi dire, jusque dans le temps qui
n'est plus; et cette atl'ection s'accroît avec le

nombre de ses années. Peu développé dans
l'enfance, oîi il n'y a point encore assez de
souvenirs, et où l'Iioinme n'est retenu dans
le lieu où il a reçu le jour que par les liens

de la famille, l'amour du sol natal se fortifie

avec l'âge, et devient irrésistible dans la

vieillesse, qui, comme nous l'avons déjà dit,

ne vit plus que dans le passé. Aussi le

vieillard n"abandonne-t-il jamais ses foyers,
et meurt-il toujours près du tombeau de ses

pères.

L'amour du sol natal est plus prononcé
chez la femme que chez l'homme, parce que
celle qui est la source de la famille, et d'où
doivent provenir tous les soins qu'elle exige,
devait le moins s'en éloigner; aussi ne la

(|uitte-t-elle que très-rarement, et ne pour-
rait-elle en demeurer' longtemps séparée.
A'oilà pourquoi l'on voit si peu de fem-
mes avoir le goût des voyages , même
dans les familles tlont l'aisance aft'ranchit la

mère des soins domestiques et de tout
travail.

' 8° L'amour de la pairie est ce sentiment
(pii attache à la société générale par les lois

qui la gouvernent et le bonheur dont on y
jouit. Il a pour objet les inslitulious pluliU
i|ue les hommes; d'où l'on voit ([U(,' la pa-
trie, pour un j)eupl(', est ce (ju'est la famille
pour un individu. Dans l'une comme dans

l'autre, ce sont : .e mode au gouvernement
(jui y est établi, l'ordre ([ui y règne, les se-
cours qu'on en attend, la protection (|u'on
en reçoit, qui sontlasource deratfacliement
qu'on y porte. La patrie est donc un èire
moral ; elle ne consiste donc point dans le

sol que l'on habite; et un peuple peut aller

s'établir dans une autre région de la terre
sans changer de patrie, s'il ne change point
ses institutions.

11 est aisé de comprendre, d'après ce que
nous venons de dire, i>ourquoi l'amour de
la patrie est nul dans l'enfance, qui ne peut
loncevoir l'idée qui le constitue, pouiqûoi
il se développe, se fOF'àfie avec l'âge, et
s'exalte dan5 la jeunesse et la virilité, enfin
P'.mn|uf/i il ne s'éteint point dans la vieil-

lesse, qui le nourrit par le sentiment de sa
faiblesse et le fortifie dans ses souvenirs.

9" L'amour de l'équité', fondement de toute
société humaine, existe dans le cœur de tous
les hommes; et le méchant lui-même, qui
viole toutes les lois de la justice, ne se livre
jamais à ses désordres sans faire violence à ce
généreuxsentiment.Il estle liende toutes les

relations sociales; il les multiplie et les fé-
conde , et malheur à la société dont tous les

individus résisteraient à ses bienfaisantes
impulsions 1

lO" L'amotir de Dieu naitde la connaissance
d'une intelligence suprême et créatrice; il

constitue le témoignage, la raison générale
des peuples, qui s'accordent tous, et sue
l'existence d'un Etre souverain de tous les

êtres, et sur l'amour, et les hommages qui
lui sont dus. 11 est la source de toutes les

opinions religieuses, de tous les cultes ré-

l^andus parmi les hommes, à travers lesquels
on voit clairement, malgré leurs diversités,

dépendantes des préjugés, des erreurs de
l'ignorance, des institutions politiques, des
passions mêmes, une conformité de croyance
sur l'être qui en est l'objet.

11° L'amour de Dieu est nul dans l'enfant,
qui ignore de qui il tient la vie. Il est sou-
vent étouffé dans la jeunesse par la violence
des passions. Il se fait toujours sentir dans
la virilité, lorsque rien n'obscurcit l'intelli-

gence. Mais c'est surtout dans la vieillesse,

où l'homme, à qui tout échappe, qui voit

toutes ses illusions s'évanouir , se trouve
en présence de la vérité éternelle , que ce
sublime sentiment jouit de toute son acti-

vité.

La femme le ressent plus vivement que
l'homme. Sa vie plus sédentaire, qui la pré-
serve davantage des égarements du cœur, et

l'habitude de la réflexion que sa vie retirée

lui fait contracter de bonne heure, et qui
donne plus de rectitude h son jugement, lui

font mieux connaître l'Etre souverain qu'elle
doit aimer, tandis que son âme, plus sensi-
ble, plus tendre, donne à cet amour une
plus grande énergie.

Ce sentiment est d'autant plus vif chez les

individus, que leur éducation a été plus soi

gnée, qu'ils ont un jugement [Avs parfait

et une imagination [ilus vive, et ([u ils sg-
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trouvent plus éloignés des centres sociaux
de corruption.

12" Vaniour de la domination vègiiQ en
souverain dans le cœur de tous les Yiommes.
Il se montre dans tous les à|^es, dejiuis l'en-

fance jusqu'à la vieillesse. L'enfanl, en eiïet,

veut commander à tout ce qui l'entoure ; il

IjalJjutie encore qu'il jjrétend maîtriser ceux
qui ^ont l'appui de sa l'aihlesse; et ses résis-
tances opiuiAtres, et ses pleurs si réitérés,

et ses cris d'impatience, attestent assez son
penchant h dominer. Plus tard, dans ses
jeux, c'est la première place qu'il brigue,
c'est le premier rang qu'il dispute, c'est l'hon-

neur de la victoire qu'il prétend obtenir, ce
sont des hommages qu'il croit lui être dus
et qu'il exige; de là les querelles continuel-
les qui s'élèvent entre lui et ses petits com-
pagnons. L'amour de la domination ne s'af-

faiblit point dans la jeunesse; il s'accroît

dans la virilité, qui est l'âge où il exerce le

plus son empire, et où il produit souvent
les plus funestes effets. Le vieillard lui-môme,
bien qu'il sente toute sa faiblesse, ne peut se

soustraire à ce sentiujcnt, et il montre, par
son opiniâtreté inilexible, qu'il en est luaî-

trisé jusqu'au dernier S(mpir.
IS" Enfin, l'amour de la possession ou de

la propriété se montre non moins puissant
sur l'Ame humaine (jue celui de la domina-
tion. Il apparaît dans tous les âges de la vie
comme un témoignage éclatant des destinées
de l'homme,de sa puissance modificatrice et de
l'immense héritage que lui lègue l'Éternel.

Il est très-actif, Irès-véhémentdansl'enfance.
Voyez l'enfant dans le premier âge, il sem-
])le ne respirer que pour posséder; il désire
tout, il veut se rendre maître de tout, alors
môme (|ue sa faiblesse le met hors d'état de
rien atteindre. Ses cris, ses pleurs, lorsqu'on
lui ravit le moindre objet, témoignent assez
tout le prix qu"il attache à sa possession.
Dans les âges suivants, ce sentiment ne perd
rien de sa puissance. Seulement un autre
pencliant plus impétueux le modère momen-
tanément ilans la jeunesse; mais il reprend
toute sa force dans la virilité, et ne s'atfai-

Ijlit point dans In vieillesse, où l'homme s'at-

tache d'autant plus à ce qu'il possède qu'il

est plus près de kMjiiitter.

'J'els sont les sentiments primitifs du cœur
de l'homme, sentiments auxquels il ne peut
se soustraire, car ils constituent son exis-

tence, et qui produisent toutes les affections

morales secomlaires dont nous allons nous
occuper dans le paivigraphe suivant. Mais au-
paravant nous ne devons iioint oublier de
faire une remar(pie importante. Ces senti-

ments, que l'éducation ne fait (pu- modifier,

mais qui sont invariables dans leur nature,
sont communs à tous les indiviilus , où ils

ne diffèrent que par leur degré de vivacité,

et où ils Ibriuent, pour chacun d'eux , des
dispositions morales identi([ues, parce que
c'est dans cette uniformité, dans celte unité
scniiuieutale, que la viesocialedevaitiiouver
Son exislence; comme c'est dans l'identité

du priniipe de la vie i)hysi(jue qnc l'espèce,

comme ôlrc matériel, devait puiser la sienne.

De là vient que tous lesj peuples s'entendent

et établissent entre eux des relations intimes,

sur ce qui leur est essentiel les idées mo-
rales et les sentiments. Mais il n en <!st nas

de même Jgs penchants intellecttiels , qui
varient, selon les individus, pour le bien
commun de tous, car la vie sociale n'existe

que par la diversité des dispositions intellec-

tuelles, comme elle ne se soutient que par
l'uniformité des affections.

Kemarquez encore que nous ne pouvons
rien ajouter à notre cœur; qu'il est au-des-
sus de notre pouvoir d'acquérir aucune idée

affective nouvelle, et que, sous le rapport
moral, l'homme est aujourd'hui le même que
dans les siècles les plus recujés; tandis que
nous pouvons étendre la sphère d« nos
idées des rapports des êtres, et agrandir notre
domaine intellectuel. Cela vient de ce que
les idées morales sont le principe de la vie
de riiomme, le constituent ce qu'il est, et

qu'un être ne peut rien ajouter à sa nature,
car autrement il pourrait se créer, se modi-
fier, changer à son gré son essence, et dé-
truire riiarmonie delà création. Si l'homme
peut étendre son intelligence, c'est ([ue les

progrès qu'il fait sous ce rapjiort ne chan-
gent rien à ce qu'il est, qu'il reste toujours
le môme, et qu'il ne fait que développer ses

facultés; aussi entre le savant et l'ignorant

il n'y a d'autres différences que dans le nom-
bre des idées de rapports des êtres (ju'ils ont
acquises, et, dans l'un comme dans l'autre,

l'homme se montre avec tous ses attributs.

§ U. Des idées affectives secondaires.
— Tout n'est qu'amour dans le cœur de
l'honune, nous l'avons vu dans le paragraphe
précédent. C'est donc de ce sentiment pri-

mitif, dont nous venons d'exposer les divers

objets, que naissent {toutes ses autres affec-

tions morales. Wlontrons-en le développe-
ment sans sortir des bornes qui nous sont

])rcscrites.

De l'amour de soi-même proviennent le

penchant à notre conservation (car on ne
peut vouloir conserver que ce que l'on aime),

l'horreur qu'inspire l'idée de la mort ou de
la destruction de nos organes, la joie dans le

bien qui nous arrive et la douleur dans le

mal qui nous survient, la crainte que nous
éprouvons dans un événement incertain, la

frayeur qui nous saisit dans un danger qui

nous presse, le désir de posséder tout ce qui
peut nous être utile et l'aversion pour tout ce

qui peut nous être désavantageux, la recon-
naissance ciui suit le bien que l'on nous fait

et ledé[)laisirqui accompagne le mal que l'on

nous cause, la haine (tour ce qui met l'obstacle

à l'accomplissement de nos désirs, etc. Lors-
qu'il n'est [)oint dirigé par la religion, et qu'il

soi-t de ses liiiiiles légitimes, il constitue ce

ipie l'on nomme égoïsme. 11 produit alors la

piisljl.-iiiiniilé , rindillV'rence ou la froideur

du c(nir [)our tout ce ipii nous est étranger,

la cupidité, l'envie, la jalousie, l'aversion

[loiir tout ce (lui nous blesse, le désir de la

vengeance, l'oubli de toutes les lois mora-
les, l'impiété, le mé])ris de tous les ilevoirs,

un amour sans bornes pour l'indépcmiance,
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et il devient ainsi un sentiment vc^ritable-

ment anii-social. C'est alors que riiouiiue

s'écrie, poussé par ses passions désordon-
nées : Brisons tous les liens du Seigneur et

de son Christ, et rejetons loin de nous leur

joug (Ps. II). L'éçoïsme altère aussi le juge-
ment d'une manière remarquable et donne
naissance à l'orgueil et à la vanité ; car celui

qui n'aime que lui, n'estime aussi que lui,

ne voit rien au-dessus de lui et veut ^u'on
l'estime de même.
Cependant cet amour de soi-même ne

saurait ici-ljas être satisfait. Malgré tous les

soins que l'homme prend de combler les

désirs qu'il lui inspire, de nouveaux désirs

se succèdent continuellement et un vide
immense reste toujours dans son âme; de là

viennent l'inconstance qui le caractérise et

le profond ennui dans lequel il traîne son
existence, tandis que tout vit paisible autour
de lui dans la création. Ce sentiment qu'il

éprouve sans cesse , qui se mêle à tous les

autres, qui lui annonce que Vinfini est l'ob-

jet vers lequel il doit tendre, qui le tient,

selon l'expression énergique du grand apô-
tre, comme dans le travail de l'enfantement,
lui apprend que sa destinée est toute diffé-

rente de celle des autres êtres, et que ce
n'est point sur cette terre que se trouve le

bonbeur parfait qu'il attend.

L'amour du sexe produit la pudeur et ses

douces alarmes dans un cœur où il commence
à naître, sentiment précieux destiné à en
modérer les effets. Légitimé ]iar la religion,

il cause ce plaisir pur, cette joie inetïablede
deux âmes qui se confondent dans une
même vie. Mais lorsqu'il sort des limi-
tes établies par la sagesse et la vertu, il

trouble la raison et donne à l'imagination
une impulsion désordonnée. Il peut même
s'opposer au jugement et causer l'abrutisse-
ment ou un état voisin de l'idiotisme, lors-
que l'on ne surmonte point l'attrait de la

modification organique qui y est liée, et que
saint Paul a appelée si énergiquement Vins-
piration de la chair. Il engendre les agita-
tions du cœur les plus douloureuses, la

crainte sans cesse renaissante de jierdre

l'objet aimé, la jalousie avec toutes ses an-
goisses, la colère avec toutes ses fureurs, le

désespoir avec toutes ses inquiétudes, et
mille autres passions funestes qui sem-
blent destinées à punir l'iiomme de ses éga-
renienls.

De l'amour de la progéniture naissent tous
les sentiments qui découlent de l'amour pa-
ternel et de la tendresse maternelle; mé-
lange de plaisirs et de peines, d'espérances
et de craintes, do joie et d'aflliction, qui
montre à l'homme qu'il n'est point de féli-
lilé parfaite sur cette terre, et que, môme
dans ce qu'il y a de ]>lus pur dans ses atl'ec-

tions morales, la douleur fait sentir son ai-
guillon. Lorsf[u'il est porté au delà des bor-
nes, et qu'il n'est [)oint dirigé par la raison,
il donne lieu à cette tendres'se aveugle, bien
pins dangereuse par ses effets que ne le se-
rait la haine; et lorsipi'il est exclusif, il pro-
duit ces prédilections funestes qui troublent

'
la paix des familles et en éloignent pour
toujours le bonheur.
L'amour de la science produit ce sentiaieiU

de plaisir que l'on éprouve à la poursuite de
la vérité, pour laquelle l'homme est né, et

sans laquelle il ne saurait e'tre, l'admiration

dont on est pénétré à la vue des œuvres du
Créateur, et la joie que l'on ressent en dé-

couvrant une vérité nouvelle. Il est la sourr(!

première de l'intérêt que nous inspire tout

ce qui nous frappe , tout ce qui nous sur-

prend, tout ce qui, en étonnant notre intelli-

gence, en sollicite vivement l'exercice, et il

donne naissance à cet amour du merveilleux
commun à tous les hommes, et si remarqua-
ble dans l'enfance et chez les peuples peu
civilisés. Porté au delà des bornes,! il pro-
voque une vaine curiosité pour les objets

qui ont été dérobés à notre entendement, et

donne lieu à ce faux savoir mille fois plus

nuisible que l'ignorance, par les fausses

idées qu'il enfante et l'orgueil qu'il fait ger-
mer au fond du cœur.
L'amour filial donne naissance à la dou-

leur, aux pleurs, aux cris de l'enfant (jue

l'on enlève des bras de sa mère. Dans un
âge plus avancé, il produit la reconnaissance
pour les soins des parents, le chagrin cpie

l'on éprouve d'en vivre séjiaié lorsque les

circonstances l'exigent, la nostalgie, la joie

de les revoir après une absence prolongée,
enfin tous les sentiments affectueux qui font

le bonheur de la famille.

L'amour de ses semblables engendre tous

les sentiments secondaii-es tfui s'y ratta-

chent, tels que la pitié, la commisération
(jue nous ressentons à la vue de l'infortune,

la générosité qui nous ])orte à la soulager,

la joie que nous éprouvons du bonheur des
autres, la douleur que nous causent leurs

alllictions, tous les sentiments généreux qlie

l'on observe dans les amitiés électives, et

qui ont produit tant d'actions héroïques
dont l'histoire nous a conservé le souvenir.
De l'amour du sol natal dérivent toutes

les atfections morales qui s'y lient; c'est

l'attachement au berceau qui nous reçut à

notre entrée dans la vie, à la prairie, témoin
des jeux de notre enfance, au vieux chêne
sous lequel nous nous sommes si souvent
assis, à l'allée solitaire qui entendit le pre-
mier soupir de notre cœur; c'est le plaisir

ineti'able de revivre par la mémoire dans les

lieux où nous avons vécu, de voir tous nos
jours passés, et jusqu'à nos malheurs re-

tracés dans tout ce qui nous entoure; enfin,

c'est cette douce tristesse que nous res-

sentons auprès du tombeau qui renferme
les restes d'une mère adorée , d'un fils

chéri ou d'une épouse tendrement aimée.
D'au très sentiments secondaires naissent do

l'amour du sol nalal ; lc\s sont: le malaise que
nous éprouvons, quand il a été fortifié par
\'i\A>', en quittant nos foyers (lomesti(jues,

l'impatience de les revoir, le tourment que
nous cause une absence trop prolongée, la

nostalgie qui en est souvent la suite, la joie

(|ui nous pénètre, dans un jiays lointain, à
la vue inattendue d'un couipaiiiole , uonl
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la présence nous reiracc tous nos souve-
nirs , etc.

L'amour de la patrie enfante tous les gé-
néreux sentiments nécessaires à sa défense,
et qui produisent tant d'héroïques dévoue-
ments, l'abnégation de soi-même, le sacri-
fice de ses biens, l'abandon de la vie, le

mépris de la moit, et toutes ces détermi-
nations éclatantes dont nous pouvons, nous
f'ranrais, oH'rir tant de beaux modèles à tous
les peuples de l'Univers.

L'amour de Vcquité fait naître celui de
l'drdre moral, l'estime, le respect, l'admi-
ration pour la vertu, l'horreur pour le vice,

et sert ainsi de soutien aux lois divines et

humaines relatives au bonheur des intel-

ligences dans la vie en société. Il ne s'éteint
jamais dans le cœur de l'homme; c'est lui

([ui fait éprouver à une Ame corrompue la

honte dont elle ne peut se défendre, et que
manifeste la rou;j;eur du front.

L'amour du Créateur produit les senti-
ments d'humilité, de respect, d'adoration
qu'inspirent la bonté et la toute-puissance
divines , et l'attachement au culte qui lui

est dû. 11 inspire le goût de la retraite aux
cœurs qu'il pénètre vivement, et leur fait

sentir toutes les douceurs de la vie ascé-
fi([ue. Cliez les peuples qui ont perdu les

traditions sociales, dont la raison s'est obs-
nirrie, (|ue les ]iri'ju:4(''s et surtout les pas-
sions désordonnées éj^arent , et qui sont
tombés dans l'enfance morale, il inspire tous
les sentiments superstitieux du polythéisme
et l'amour ])our les divinités imaginaires
qu'ils se créent dans les désordres de leur
cieur.

L'amour de la domination fortifie les pen-
chants individuels pour les professions di-
verses, i)arce que dans toutes il y a quelque
empire à exercer sur des êtres qui doivent
se soumettre à obéir, et il concourt ainsi h

l'entretien de la vie sociale. Il donne nais-

sance à l'amour de la gloire et des distinc-

tions honorifi(iucs qui élèvent l'homme au-
dessus de ses seuUjlables, et étendent son
])Ouvoir porté au ilelà de ses limites, il pro-
duit l'ambition démesurée, le désir etïréné
do sortir du rang social où l'on se trouve
idaré ; de là naissent toutes les disputes,
toutes les (juerelles de la prééminence,
l'envie, la jalousie, la haine, et, tians le

cœur des cliefs des em|)ires , la passion fu-

neste des con(]uéranls.

L'amour d(^ la domination est aussi, comme
l'amour de soi-même, la source du penchant
h la liberté sans bornes ; car celui ([ui désire
de commander aux autres, a, par cela même,
de la répugnance à obéir. Il inspire aussi à

l'homme le sentiment de sa dignité, ipii le

rend si sensible aux injures, aux humilia-
tions et aux outrages, et (pii, dans bien des
circonstances lui fait préférer la mort à un

allVont. C'est ainsi que , lorsqu'il est inju-
rieusement frappé au visage, la partie la
plus noble de son organisation, parce qu'elle
lui est intimement liée comme instrument
d'expression de ses sentiments et de ses
pensées, il éprouve une angoisse insujipor-
lable; et si la religion bienfaisante ne vient
calmer sa fureur , il lave dans le sang de
son ennemi l'insulte qu'il en a reçue, ou
il meurt de la main môme qui l'a offensé.

L'amour de la possession ou de la propriété
fortifie celui du sol natal et celui de la pa-
trie; car on en aime le sol natal par la

jouissance des biens qu'il procure, et la

|)atrie, parce qu elle en assure la possession.
Aussi l'amour de la propriété, lorsque les
législateurs fondent sur lui les institutions
]ioliti(pies, concourt -il puissamment à la

slaliiliié des empires, par le solide appui
qu'il olli-e aux lois établies, et par la résis-
tance (ju'il provoque contre tout ce qui ten-
drait à les renverser. Lors(iu'il franchit les

bornes que la sagesse lui prescrit, il se
change en cupidité, en avarice ; et si l'équité
rie lui sert point de guide, si l'égoïsme
l'excite, si les lois morales sont mises en
oubli, s'il résiste aux cris de la conscience,
il produit l'envie avec toutes les actions
basses et criminelles, qu'elle traîne à sa
suite comme le mensonge, la mauvaise foi,

la fraude, le vol, et souvent les forfaits dont
la peinture serait trop horrible.

Telles sont les aO'ections morales secon-
daires, que développent au dedans de nous
nos sentiments primitifs (39); telle est en
alirégé l'histoire du cœur de l'homme. Mais
ces sentiments deviendraient pour lui un
tourment insupportable, s'il ne pouvait les

exprimer, comme les idées des rapports des
êtres, qu'il a conçues, lui seraient inutiles,

s'il ne pouvait les communiquer à ses sem-
blables, et, sans cette double communica-
tion , la vie individuelle , comme la vie

sociale , ne saurait exister. Il faut donc
nécessairement, pour que l'homme puisse
être, qu'il possède les moyens de transmettie
au dehors ce qu'il sent, comme ce qu'il

pense. Voy. Physionojiie, (jeste, Voix, Lan-
gage.
AFRIQUE INTÉRIEURE. Voy. Soudan.
AINOS. Voy. IcilTHYOPHAGES.
ALRIMSMÈ et MÉLANISME. — L'altéra-

tionde la jieau, au lieu de s'effectuer i>ar de-
grés, chez l'individu ou dans la suite des gé-
nérations, peut apparaître suijitement. Dans
les races basanéesde rarchipel lndo-Cliinois,il

naît souvent un individu lilanc, qui grandit,

vit et meurt avec un teint blanc mat, et qui,

à cela près, ressemble à ses parents par les

traits. Le même accident est assez commun h

Ceylan, où le docteur Davy l'a observé chez
une jeune tille, ayant toutes les apparences
d'une blonde Finlandaise, les cheveux ceii-

(50) Los sentiments primitifs, que nous nvoiis ex- l,s ))remit'rs, olon roçoivciU à Ifiir tour des luoiîi- I
posés dans le iiaïa^^raplit! lurccili'iit , inllMi'iil tes rKalions sensililes. Mais ces indiioiices ,

si nom |
uns sur les aiiUvs, cl sn uiiiililiiMil i(''(i|tii)i|U('iMcnl. lucuscs, si vailécs, ne iicuvfiil. Ivouver place iii

Il en est de uiénle des seiitimnits m-iiiiiiliiiirs dont Chacun, d'aillcnis, poiina les cludier sur soi-niéni(

nous venons de nous occuper; ils inllueiit aMs^i siu' en sondaul soi\ pio[iie cœur.
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(Iré blanc e"; filasse, la peau blanche et rn-

scc, le> yeu.'x. bleu clair ; sa sant6 était par-

laite, son ùaractère était heureux.
« Des ci'éoles instruits de l'Ile-de-France,

dit M. de Salles, m"ont assuré avoir observé
lalbinisuie chez des nègres mozambiques.
M. Combi3S la vu chez plusieurs races nè-
gres et ?;adas de l'Abyssinie à son second
voyage. l\bdallatif en cite un exemple chez
uu Co[ili'.e

; je l'ai observé plusieurs fois en
Egypte, chez des individus rappelant la Ceyla-

naise d« Davy, et, mieux encore, l'apparence

l)ien cwnuue des albinos qu'on rencontre en
Euroj)e, puisqu'ils otl'raient la faiblesse de
la vue et la teinte rose des iris. »

Ijes albinos sont très-connus dans l'Indo-

Chine, sous le nom de Iftcrelas; à Ceylan,
sous le nom de bedas ; eu Afrique, sous ce-

lui de dondos, dans l'Amérique espagnole,
sous l'appellation même adoptée jiar la

science, Banks et Solander, qui en avaient

rencontré chez les races océaniennes, en vi-

rent aussi dans l'Amérique moyenne ; et

l'on s'est rappelé que l'empereur Montézuma
entretenait tlans son palais des hommes of-

frant cette singularité, recherchée encore
aujourd'hui par le roi de Bantam , chez cer-

taines femmes de son sérail.

L'albiiusme est fort commun chez les

animaux, chevaux, lapins, pigeons. A Siam,
il attaque i)arfois l'éléphant, auquel il pro-
cure, couime on sait, les honneurs divins.

Chez les races humaines blanches , le mé-
lanisme est borné aux accidents partiels que
nous avons décrits; mais , en revanche, il

est aussi commun chez les animaux c[ue

l'albinisme. On l'observe chez les bètes 1)0-

vines, chevalines et ovines, et dans toutes

les races du chien. Dans les gallinacées do-
mestiques, notamment dans les races de
Mégadoxo; en Afrique orientale, la teinte

noire n'est pas Ijornée au plumage, à la peau
et à la crête, elle s'étend à des organes in-

térieurs, les membranes séreuses, le pé-
rioste, la gaine cellulaire des muscles.

Les hommes albinos d'Eurofie ne sont pas
stériles ; mais comme ils ont le soin de ne
pas s'unir par couples pareils, on n'a pas vu
si leur postérité propagerait sa teinte sjié-

ciale. Ailleurs les mêmes unions sont gê-
nées par des préjugés, ou plutôt les résul-
tats n'en ont pas encore été enregistrés par
la science. Wuifer a avancé que l'albi-

nisme était héréditaire dans l'isthme de Da-
rien. A Ceylan, à .Madagascar, de vagues tra-

ditions tirent d'un accident pareil quelques
peuplades blanches. Mais nous savons de
toute certitude que les animaux albinés et
mélanés se propagent et transmettent leurs
caractères h leurs descendants.
ALFOL'KOU. — Les Alfourous sont des

hommes qui nous présentent des caractères
|)hysiques tout particuliers et qu'on suppose
habiter l'intérieur de la Nouvelle-tiuinéo et
plusieurs des plus grandes îles situées au
sud (le rOi éan indien. On les nomme Ha-
raforas, .Mfoérs et Alfourous; leur véritable
nom est encore incertain.

Les Alfourous de la Nouvelle-Guinée sont
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nommés Endamènes par M. Lesson, qui en

parle dans les termes suivants :

« Les Alfourous-Endamèncs vivent de la

manière la plus sauvage et la plus miséra-

ble ; toujours en guerre avec leurs voisins,

ils ne sont occupés que des moyens de se

préserver de leurs embûches, et d'échapper

aux pièges qu'on leur tend sans cesse. L'ha-

bitude qu'ont les Papouas des côtes de les

mettre à mort, et d'ériger en trophées leurs

dépouilles, rend compte de la didiculté qu'on

éprouve à les observer, même à la Nouvelle-

Cuinée; et deux ou trois de ces hommes ré-

duits en esclavage, que nous vîmes à Dorcry,

sont tout ce que nous en connaissons. Les

Pa [louas nous les peignirent comme des

hommes d'un caractère cruel, féroce et som-

bre, n'ayant aucun art, et dont toute la vie

s'écoule' à chercher leur subsistance dans

les forêts. Mais ce tableau hideux que cha-

que tribu ne manque pas de faire de la tribu

voisine ne peut être regardé comme authen-

tiiiue. Les Endamènes que nous vîmes

avaient une physionomie repoussante, le

nez a|)lati, des 'pommettes saillantes, do

gros yeux, des dents proclives, des extrémi-

tés longues et grêles, une chevelure très-

noire, très-fournie, roitle et connue lisse

sans être longue. La barbe très-dure et très-

épaisse. Une profonde stupidité était em-
preinte sur leurs traits, peut-être était-elle

due à l'esclavage. Ces nègres, dont la peau

est d'un noir brun, sale, assez foncé, sont

nus. Ils se font des incisions sur les bras et

sur la poitrine, et portent dans la cloison du
nez un bâtoiniet long de près de six pouces.

Leur caractère est silencieux et leur phy-
sionomie farouche. Leurs mouvements sont

irrésolus et s'exécutent avec lenteur. Les

habitants des côtes nous donnèrent quel-

ques détails sur ces Endamènes ; mais

comme ils nous parurent dictés par la haine,

et que les versions ne s'accordaient point

entre elles, soit que le sens de ce qu'ils

nous exprimaient fût mal compris, soit

qu'eux-mêmes nous racontassent, dans l'in-

tention de nous inspirer de la frayeur, des

habitudes auxquelles ils ne croyaient point,

nous pensons qu'il est inutile de taire con-

naître par des renseignements faux ou in-

exacts une espèce d'hommes dont l'histoire

est encore entourée d'épaisses ténèlires. »

Le capitaine Forrest est un des premiers

voyageurs anglais qui ait décrit les Alfou-

rous," mais les renseignements qu'il nous

donne sur ce sujet ne sont pas à comparer
avec ceux que nous a fournis le docteur

Leyden, qui a tant contribué au progrès de

l'ethnologie de l'Archipel indien. Suivant

Leyden, les Tirun ou Tedons sont un peu-

ple d'origine Alfourou. « Ces Tedons, dit-il,

vivent principalement au nord-est de la côte

de Bornéo, et sont connus comme des sau-

vages adonnés à la piraterie et (pii ont l'ha

bitudede manger la chair de leurs ennemis.
Je ne sais absolument rien de leur langage.

J'ai entendu dire qu'il leur est particulier;

cependant, il est )irolmble (|u"ils ne s.mt

i[u"u;ic Iriliu des hidn, que je sup|)ti>c eux-
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mômes appartenir à la race des Haraforas ou
Alfoërs, coumieles nomment'les UoUaiitlais,

race qui semble être la plus orijj;inale de
toutes celles qu'on trouve dans les îles orien-
tales, à l'exception peut-être des Papouas.

« Les Idân sont quelquefois nommés Ma-
rût; ils sont certainement les habitants ori-

ginaires de Borni'o, et i-essemblent aux Hara-
foras jiar la taille, l'agililé, la couleur et les

habitudes. Les Haraforas sont indigènes dans
pres(iue toutes les îles orientales, et on les

trouve ciuolquefois dans la même île, con-
jointement avec les Papouas ou nèi^res orien-
taux. Ils sont souvent moins foncés en cou-
leur que les races musulmanes, et ils l'em-
portent généralement sur celles-ci en force
et en activité. Ils sont, partout où on les ob-
serve, grossiers et illettrés, et, dans les pays
où ils n'ont pas été réduits en esclavage, ils

oH'rent dans leurs habitudes une resseml)lance
générale. Le trait le plus singulier de leurs
mœurs est la nécessité imposée à chaque in-

dividu de tremper, au moins une fois en sa

vie, ses mains dans le sang humain : en gé-
néral , parmi toutes leurs tribus, aiiciin

homme n'a la permission de se marier s'il

ne peut montrer le crAne d'un ennemi (pril

a tué. Ainsi que les Battas, ils mangent la

chair de leurs ennemis et boivent dans leurs

cnlnes ; les ornements de leurs maisons sont
des crânes et des dents, auxquels, en consé-
(juence, ils attachent un grand prix, comme
le faisaient anciennement les habitants de
Sumatra, qui n'avaient, dit-on, dans l'ori-

gine, d'autre monnaie que les crânes de leurs

ennemis. Les Haraforas se trouvent dans les

îles Moluques, les Célèbes, les Philippines

et daiis Mdgindanas (Mindanao), où on les

nomme Snbnno ou Manubo. On doit proba-
blement leur rattacher la race féroce men-
tionnée par Marsden comme vivant dans l'in-

térieur de Sumatra, et chez laquelle les cou-
pables obtiennent le pardon de leurs crimes,
en offrant aux chefs de leurs villages les têtes

des étrangers.
« D'après ce que nous avons appris depuis

quelques années, relativement aux Dayaks,
jiar les ré its de M. Earlc et de quelques
autres voyageurs, je doute beaucou[), dit Pri-

chard, que ces hommes apparliennenl à la

race alfourou, ils paraissent resscud)ii'r da-

vantage aux Malais ; mais juscju'ci ce que
nous ayons des spécimens de leur lan,j,ue, il

sera impossible de se former à cet égard um;
o;iinion bien fondée. »

On pense que les Australiens appartien-

nent à la race alfourou; mais les mêmes cau-
ses qui, dans le cas précédent, rendraient la

question indécise, nous obligent encore ici

<i suspemlre notre juL^ement.

,

ALGONQLINS-LENAPES et IROQUOIS.
'— La plus grande partie du Canada et de
cette partie du territoire des Etats-Unis,

c^ui est il l'est du Mississipi, était habitée, h

I époque où les Européens en tirent la décou-
verte, par des peuples qui appartenaient ^

deux races pi'incipales, les Algon(]uins et les

Leiuii-I.enapes ou Indiens Dclawares, deux
puissantes et célèbres nations aiipartenant à

l'une de ces races ; à l'autre appartenait le

peuple que les Français ont désigné sous le

nom d'Iroquois. Ces noms, tels que nous les

avons donnés, peuvent être employés pour
désigner les deux races, quoi(]ue ni l'un ni

l'autre n'ait été une dénomination géné-
rale.

Les deux races étaient subdivisées en un
grand nombre de tribus (jui formaient au-
tant de nations distinctes, toutes reconnais-

sant, d'ailleurs, les liens de parenté qui les

unissaient entre elles. Les Algonquins-Le-
napes étaient de tous les peuples de l'Amé-
rique du Nord ceux qui occupaient le terri-

toire le plus étendu, et les cantons habités

par des hommes de cette race entouraient
presque de tous les côtés le pays des Iro-

quois. En raison de cette circonstance et at-

tendu que dans l'histoire de ces deux na-
tions Tes points de contact sont presque con-
tinuels je suivrai l'exemple de M. Galiatin,

et je les décrirai ensemble.
Le territoire algonquin -lenape a pour li-

mites : au nord, le Mississipi ou rivière de
Churchill, qui le sépare du pays des Atha-

pascas ou Chipeways. Depuis le point où
elle sort des montagnes Rocheuses jusqu'à

celui où elle se jette dans la baie d'Hudson,
cette rivière a sur sa rive gauche des Atha-
pascas, sur sa droite des Algonquins ; mais
ces derniers s'avancent encore plus loin

vers l'est, et on en trouve de l'autre côté de

la baie d'Hudson. A partir de ce point, les

Algonquins confinent, non plus avec les

Athapascas qui ne se trouvent pas dans le

Labrador, mais avec les Estiuimaux. La
portion delà côte de l'Atlantiqvie, qui s'é-

tend depuis l'embouchure du fleuve Saint-

Laurent jusqu'aux environs du cap Hatteras, •

forme la limite orientale du pays occupé par

les Algonquins et les Iroquois. Du côté du
sud, une ligne irrégulière qui, partant du
cap Hattera's arrive^ jusqu'au confluent de
l'Ohio et du Mississipi, sépare les nations

iroquoise et Algonquine d'un peuple plus

méridional, les Alléghaniens. Du côté de

l'ouest, c'est le Mississipi lui-même (jui, de-

puis le point que nous avons indiqué jus-

(|u"à sa source, sert de limite aux tribus al-

gonquines. Plus loin, au nord, ces tribus

sont séparées des Sioux par la rivière Rouge
([ui se jette dans le lac Winnipeg. Enfin, à

1/artir de ce lac, la ligne frontière de l'ouest

se continue jusqu'aux sources de la rivière

Churchill, mais dans cette portion elle n'est

[las aussi bien déterminée que dans le reste

de son étendue.
Les Iroquois, peuples distincts des Algon-

quins, mais qui leur ressemblent h beaucoup
d'égards et avec lesquels ils sont presque
toujours en guerre, formaient autrefois deux
grandes divisions. La première, composée
des Iroquois du Nord, qui étaient entourés'

de tous côtés par les tribus algonquines-le-.

napes, occupait une contrée assez dillicile à

bien désigner, qui s'étendait depuis les en-

virons du lac Huron jusqu'à la rivière do

l'Ohio. La seconde liivision, celle des Iro-

cpiois du Sud, se composait des Tuscasoras,
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linliitanlsde la Virginie et do la Caroline du
Nord.

Ifisloire (les Algonquins-Lenaprs. — De-
puis i'Allantique jusqu'au Mississi])i, les

noms des rivières et des montagnes sont gé-

néralement algonquins, ainsi que la oIj-

servé le docteur Barton ; tels sont les noms
de.Massacliussetts, Connccticut, Monenga-
liel'la, Alleglianj, Muskingam, Savannah et

Mississipi.^Les Indiens Delawares ou Lenni-
Lenapes étaient une grande branche de
cette race. Leurs traditions historiques, qui
ont été recueillies par Heclservelder, nous
fournissent les renseignements suivants :

Les Lenni-Lenapes, ou peuple primitif, habi-

taient dans l'origine, d'après ce qu'ils avaient
appris de leurs ancêtres, un pays très-éloi-

gné, situé dans la partie occidentale du con-
tinent américain. Pour des motifs dont le sou-
venir ne s'est pas conservé, ils se déterminè-
rent à émigrer vers l'est, et ils se réunirent
en corps pour marcher dans cette direction.

Après un long voyage et beaucoup de cam-
pements de nuit (expression qui signifie

chez eux une halte d'une année dans le

même lieu], ils arrivèrent enfin aux bords
du Namœsi-Sipu, rivière de poissons, ou
Mississipi, et ils s'y rencontrèrent avec les

Mengwes ou Iroquois, qui avaient aussi

émigré d'un pays éloigné, et s'étaient arrê-

tés en un point un peu supérieur du cours
de cette rivière. Ils voyagaient dans le

même but que les Lenapes, et se proposaient
de continuer leur marche vers l'est jusqu'à
ce qu'ils trouvassent un pays qui leur con-
vînt. Les Lenapes formèrent alliance avec
cette nation, dont les armes devaient leur
êlre un jour si funestes, elles deux peuples
réunirent leurs forces pour accabler un en-
nemi commun, une nation puissante que
leurs avant-coureurs avaient découverte dans
une portion du pays située à l'est du Missis-

sipi, et qui avaient bâti de grandes villes

près des rivières qui traversaient son terri-

toire. Les Talligewis, ou pour mieux dire, les

All.igewis étaient une race robuste, d'une
taille ^périeure à celle des plus grands
Lenapes ; ils furent pourtant vaincus par
ces derniers, et contraints de fuir leur pays
natal; ils descendirent dans le bas de la val-

lée du Mississipi, d'oii ils ne revinrent ja-
mais. C'est d'après leur nom que l'Ohio est

encore appelé, dans la langue des Delawares,
Alligewi-Sipu ou rivière des Alligewis; la

chaîne de montagnes situées à l'est de ce
lleuve conserve également leur nom. Les
nations victorieuses partagèrent entre elles

le pays à l'est du Nanui'si-Sipu. Les Lenapes
prirent, dans le cours d'un certain nombre
d'années, possession de la partie méridionale
du pays, et s'établirent sur quatre grands
fleuves, le Delaware, l'Hudson, le Susque-
hannah et lePotowmach; les Mengwes ou
Iroquois, qui occupèrent les terres plus au
Nord, se fixèrent dans le voisinage des grands

(40) Il y a, dans riiistoirc de ces nations, des
époques très-intcressanles : telles sont les piierres

(l'IîiRas, chef des Mohieans, et celles du roi Phl-
lil'pc, sacliem dos Wanipaiioags, guerres ciiii onl été

lacs et le long des rivières qui s'y versent.
Selon les traditions des Lena[)es, cette émi-
gration fut cause que leur race se divisa en
ditîérents corps : plusieurs ne passèrent pas
le Mississipi, d'autres se fixèrent sur la rive
orientale de ce fleuve , mais le plus grand
nombre s'établit sur les bords de l'Atlanti-

que. Cette portion considérable des Lena-
pes de l'Atlantique se divisa en trois nations,

les Unamis, les Unalachligos ou Indiens
Tortues et indiens Dindons, qui habitèrent
les bords de la mer, de[)uis l'Hudson jus-
qu'au delà du Polowinack, et les Minsis ou
Indiens Loujis, qui se lixèrent plus à l'ouest.

Ces derniers étaient ajipelés communément
Monseys.
De ces trois tribus qui forment la nation

que les Anglo-Américains désignent sous le

nom de Delawares sortii'cnl plus tard beau-
coup d'autres divisions de la même race, qui
continuèrent à se reconnaître comnje ues
branches issues du tronc Lenape, et qui don-
naient en conséquence aux Lenni-Lenapes
la dénomination de grands-pères.
Nations septentrionales de la race algon-

quine-lenape. — Les tribus septentrionales
qui appartiennent à cette famille sont les
Kristeneaux ou Crées, qui confinent au nord
avec les Athapascas et habitent depuis la

baie d'Hudson jusqu'aux montagnes Ro-
cheuses, les Algonquins et Chippeways ou
Ojibways, les Ottawas, les Potovvatomis et
les Mississagues.
La division du nord-est se compose, dans

la classification de M. Gailatin, des Algoii-
qiuns du Labrador, des Micmacs, des Etche-
mons et des Abenaquis.

Ces peuples ont été décrits par Charlevoix,
La Honlan et d'autres auteurs français qui
ont écrit sur l'histoire du Canada.
La division orientale comprend toutes les

tribus de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait
dans ce pays, ainsi que nous l'apprend La
Hontan , une foule de nations qui se re-
connai-ssaient pour des descendants des De-
lawares et leur appliquaient l'expression in-
dienne que nous avons dégà employée plus
haut, c'est-à-dire qu'ils désignaient ce peuple
par le titre respectueux de grand-père. Tels
étaient les Minsis et les Mohieans ou Jlohe-
gans, les Natchitoches du Maryland, les Sus-
quehannahs, les Pohatans de Virginie et les

Pamlicos de la Caroline du nord, tous appar-
tenant à cette division de la race algonquirie.

Les langues de ces nations ont été étudiées
analytiquement par divers écrivains dos
Etats-Unis, qui ont donné pour quelques-
unes d'entre elles des granuuaires et des dic-

tionnaires. Parmi les auteurs qui se sont
occupés de ce sujet, nous trouvons le célètire

Jonathan Edwards, Eliot, Heckewelder, Zcis-
berger, Pichering et le grand philologue du
Nouveau -Monde, le vénérable Du Pon-
ceau ('i-O).

C'est avec les Lenni-Lenapes ou Delawares

(îérritcs , avec heaiicoiip de clailé et avec tous les

détails satisfaisants , dans ruuvra!;e ilassioue de
M. Gailatin.
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qiR^ NVilliniii Penii tit son célèbre traité. De

son temps les Delawares étaient tombés sous

1(! joua; des Iroquois, qui en avaient fait un

peuple femme, de sorte que Penn el ses eom-

l.ai;nons furent obligés d'ailieter des Dela-

\vares le droit de possession, et des Cinq-Na-

lions ou Iroquois celui de souveraineté.

La branche occidentale de la race algon-

qùine se compose des Menomonies, appelés

par les Français Folles-Avoines, des Miamis

ou tribus illinoises, des Sauks, des Indiens-

Renards, desKickapoos et enlin des Sliaw-

nos. On pourrait ajouter à cette liste de

noms ceu\ de beaucoup de petites tribus,

mais je ne veux ui'occuper ici que des na-

tions les plus importantes.

Nations iroquoiscs. — Les Iroquois, qui

sont, comme je lai dit, complétemeul dis-

tincts des hommes de race algonquine, ont

été néanmoins, h diverses époques de leur

histoire, singulièrement associés avec cette

lamille de nations. Les Iroquois septentrio-

naux se partagent en deux groupes : les

orientaux, qui forment la fameuse conté .é-

ralion des Cinci-Nations, et les oceidenlaux,

ou les Quatre-Nations, dont la principale

tiibu est celle des Wyandots, appelés Hu-

rons par les Français. A l'époque des guerres

sanglantes des Cinc[-Natioiis contre les na-

tions algonquines, les Wyandots étaient

leurs plus redoutables adversaires, et consi-

dérés comme la tête de la confédération al-

gonquine dans laquelle ils occupaient le pre-

mier rang; les Delawares eux-mêmes, qui

se vantent d'être la plus ancienne souche de

la race lenape, reconnaissent la supériorité

des Wyanilots, qu'ils api)ellent encore au-

jourd'hui leurs oncles; ainsi la prééminence

comme droit d'ancienneté ne leur a jamais

été disputée. Ces tribus, dont le nom véri-

table parait être Yendots, étaient concentrées

près du lac Huron, et étaient iilus adonnées

à l'agricullure qu'aucune autre des races in-

digènes. Les nations iroquoises en général

étaient supérieures aux nations algonquines,

sur lesquelles elles avaient acquis un ascen-

dant inanpié môme avant la découverte de

l'Amériiiue. La plupart de ces tribus sont

.nujounriiui presque (teintes, par suite de

leurs guerres intestines, des ravages de la

petite vérole et autres maladies, et par l'etfet

des vices qu'ont introduits parmi eux les

Européens. Les missionnaires français ca-

tholiques furent infatigables dans leurs ten-

l^itives pour les convertir au christianisme,

et huit ou dix Jésuites trouvèrent la mort

chez les Hurons en poursuivant ce pieux

dessein.
Curactèrcs physiques des Algonquins el des

Iroquois. — Il ne paraît pas y avoir, relati-

vement aux caraitères |ili,vsi(pies, de dilfé-

rences très-maniuées entre les nations apjiar-

lenant à ces deux races.

La description que MacKcnsie a donnée

des Knisleneaux , et celle des Potowatomis

des bords du lac Michigan, duc au professeur

Kealing, peuvent être considérées coinii e

un portrait général de l'Algonquin-Lenape.
Le voici tel que nous le trouvons dans les

relations de ces deux voyageurs. « Les
Knisteneaux sont de moyenne taille , bien
proportionnés et très-actifs. Leur teint est

cuivré et leurs cheveux sont noirs , ce qui
est général chez tous les naturels de l'Amé-
rique (41); ils les coupent en différentes

formes, selon les goûts des diverses tribus;

(|uelques-uns, cependant, les laissent longs,

peniJants et plats, tels que la nature les leur

a donnés. Très-généralement ils s'arrachent

la barbe, et l'usage d'enlever les poils de
toutes les parties du corps et des membres
paraît même commun aux deux sexes. Ils

ont les yeux noirs, le regard perçant et pé-
nétiant; leur physionomie est ouverte et

agréable; ils aiment beaucoup la parure, et

un des principaux objets de leur vanité est

de décorer leur personne du plus grand
nombre possible d'ornements : un article

essentiel de leur toilette est le vermillon
tlontils opposent la couleur à celles de l'ocre

naturel qu'ils retirent du sol , et de diffé-

rentes terres blanches ou brunes, quelque-
fois même à celle du charbon pilé.

« De toutes les nations que j'ai vues sur
ce continent, je n'ai pas trouvé de femmes
(]ui eussent autant d'agrément que celles de
Knisteneaux; elles sont généralement bien
jiiO])ortionnées, et la beauté de leurs traits

serait reconnue sans contestation dans les

pays les plus civilisés de l'Europe. Leur
teint n'a pour ainsi dire rien de cette teinte

obscure et terne qui est si commune chez
les sauvages, et qui paraît être en grande
partie due à la malpropreté. »

« Les Potowatomis sont, pour la plupart,

l)ien proportionnés; leur taille est de cinq
pieds huit pouces environ (mes. angl.). Us
ont une grande force dans les muscles du
bras, mais ils en ont très-peu dans les reins;

ils ont le cou fort, et sont doués d'une très-

grande agilité; leur voix est faible et sourde,

mais elle devient perçante lorsqu'ils parlent

sous l'inlluence de quelque excitation. Leurs
dents sont bonnes et bien entretenues, mais
n'ont rien de remarquables pour la régula-

rité; chez les individus faillies ou qui ont
une disposition aux scrofules , les dents
sont sujettes à se gâter, ce (jui n'a })as lieu

pour les individus bien ]iortants. 11 paraît

que le temps de la dentition est très-pénible

jiour les enfants indiens; c'est à quoi l'on

ne se serait pas attendu. Par suite de
rex])osition au soleil et au vent, la cou-
leur de leur peau se rembrunit beaucoup,
mais les parties du corps qui sont cons-
tamment couvertes conservent leur ton na-

turel. Les enlants sont rouges en venant au
monde; au bout de peu u'années ils de-
viennent jaunes. »

Le jirofesscur Keating ajoute encore quel-
ques observations sur la perfection des or-

ganes des sens et en général des facultés

(41) I/.iiit'iir liii-mcmo, dans un autre cndroll de celte ronianino, ot restreint ainsi' re qu'elle a de

sou livre, niLiiliouiie des cas «lui foui exceplion à trop absolu
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p!iysi(iiics chez Imites ces nnlions. Kalni a

cli'pcint les Hiirons et quelques autres lril)us

(le la nation iroiiunise. D'njirès ce qu'il eu
rnp[)orte, il paraîtrait qu'il n'existe pas ,

i|ii.uit h l'extérieur, de ditrércnce reniar-

quahle entre ce peupleet la race algonquine.
Ililit : « Les Huronssont<leslion]nies grands,

robustes, bien faits et ii peau cuivrée; ils

ont les cheveux courts et noirs el ils les

rasent sur le dessus de la lètc , de['Uis une
oreille jusqu'à l'autre. Les Anie», autre
tribu iroquoise, et qui jiarlont la langue
Jiurone, sont également de grande taille. Les
Hurons paraissent avoir en général la liguie

plus allongée et les Anies l'avoir plus ronde.
Les yeux des Anies ont une expression (Je

cruauté. Les Hurons el les Anies sont plus
grands que les Mukniacks. Ces derniers ne
parlent |ias la même langue. » Nous avons
déjà parlé de ces derniers comme d'une
triiiu d'Abenaipiis, et par consé(iuent ap-
partenant à la race algonquine. Kalm ajoute:
'< J(! n'ai pas vu d'Indiens dont les cheveux
soient aussi longs et aussi droits que les

leurs. Presque tous les Indiens ont les

cheveux noirs et droits; cependant j'en ai

connu qui avaient les cheveux assez frisés.

Il est vrai que les Indiens du Canada se

sont un peu mélangés avec les Français. »

Les Mohawks sont une tribu de race iro-
cjuoise.

\LLÉC.HANIENS. — On désigne ainsi les

nations indiennes qui vivent au sud des Le-
napes et des Iroquois dans l'Amérique du
Nord. Il y avait autrefois, dans la partie mé-
ridionale du territoire (les Etats-Unis, une
multitude de nations qui, parlant des langues
complètement et radicalement différentes,
constituaient probablement autant de races
distinctes. La plupart de ces nations sont
éteintes aujourcî'hui; celles qui restent sont
les suivantes : les Catawhas, tribu qui n'est
plus que l'ombre de ce qu'elle était jadis,
les Cherokees, les Choktaws, les Chickasahs
et les tribus comprises en tout ou en partie
dans ce qu'on nomme la confédération Creck,
savoir : les Muskhogees, de la race des Sé-
niinoles, les Ucliees, les Natchez el quelques
autres moinsconnues. Comme toutes ces na-
tions hatdtent les parties méridionales des
monts AUéghanys, ou le voisinage des riviè-
res qui prennent leur source dans cette
chaîne, je les désignerai sous le nom collec-
lif d'Alléghaniens, non que cette dénomina-
tion nie paraisse complètement bonne, mais
parce que je n'en trouve pas de meilleure :

1" L'liist(jire des Cherokees a été admira-
blement bien tracée par M. Callatin, et j'y
renverrai ceux de mes lecteurs qui désire-
raient de plus amples renseignements sur
ces Indiens. Leur nom, si l'on voulait se
conformer à la }irononciation véritable, de-
vrait ôlre écrit Chilahees ou peut-être mieux
encore Tsalakies. Le territoire qu'ils occu-
pent est situé au nord et au sud du prolon-
gement sud-ouest des inonlagnes Appala-
chieiines. Du temps d'Adair, (pii avait habile
p.iriiii eux, le nombre de leurs guerriers
c>.iii iMiiiié à deux mille trois cents. Au-

jourd'hui leur poimlalion totale s'élève h

quinze mille iîmes, y compris douze cents
nègres qu'ils possèdent comme esclaves; il

paraît, ainsi que l'observe M. dallalin, qu'ils

se sont augmenlé> depuis le temps d'A-
dair.

Il e^l |ii-bable que les Cherokees ont élé

dans I ( rigine une "branche de la race des
lro(piois : le docteur IJarton et M. (iallatin

s'accordent pour reconnaître une allinilé es-

sentielle, bien qu'assez éloignée, entre les

langues de ces deux races. Leur idiome est

aujourd'hui une langue écrite : un Indien
Clicrokee, Sequoyah, que les Anglo-Améri-
cains connaisseni sous le nom de Guess, a

inventé un système de caractères syllajji-

ques, lecpiel, suivant M. fiallatin, est mieux
adapté aux mots qu'il est destiné à ren.lre,

que ne le seraient nos caractères alphabéti-
ques. Les Cherokees ont maintenant des lois

écrites, et paraissent marcher dans la voie
de !a civilisation ; on est donc fondé à croire
qu'ils pourront transmettre leur nom aux
siècles futurs et qu'ils prouveront au monde,
contrairement à l'opinion soutenue par
quelques hommes prévenus, que les races
natives de rAméri(|ue sont capables de par-
ticiper aux bienfaits dont le christianisme a
été la source pour les populations de l'ancien
continent. Nous apprenons par M. (^atlin,

qui a visitélesétablisseiiients des Cherokees
et des Owahs, ou Muskhogees, sur la rive
Arkausas, dans la Louisiane, qu'ils ont do
Lelles fermes, des champs immenses de blé,

et qu'ils habitent des maisons commodes et

bien liAties. Il ajcmte : « Les Creeks, de
môme que les Clierokees et les Choctavvs,
ont des écoles et des églises dirigées par des
hommes pieux et d'un excellent caractère,
dont l'exemple leur sera d'une grande utilité

et amènera chez eux d'importantes et dura-
bles améliorations. »

2° Les Catawhas, qui appartiennent à la

même famille que les Woccons, les Cheraws
et les Congarees, sont les faibles restes d'une
nation jadis considérable, qui occupait le

pays arrosé par !e Cheraw et d'autres dis-

tricts à l'est du territoire Cherokee. Leur
langue a quelque rapport avec celle des
Muskhogees.

3" Les Muskhogees forment les sept huiti(^-

mes de la conféd(^ration Creek. Les Semino-
les, ou plus proprement dits, les Istaj-Seraole.

ce qui signifie hommes naïufif/rs; ne sont pas
compris dans la confédération ; mais ils par-
l(Mit la même langue. Plusieurs autres j)e-

tites tribus font partie de cette ligue, tels

sont les débi'is de la célèbre nation des Nnt-
chez, (jui était venue du Mississijii, et les

l'chees. anciens[liabitants des jiays traversés

par la rivière Coosa.
("Les Chickasahs et lesChactaws. ouplut(*it

Chaktas, ce qui veut dire ti'les plates, sont
deux nations dill'érentes l'une de l'autre,

mais apparlenani ?i une même rare; elles

habitaieiil aulrel'ois la plus grande partie i\c!^

pays situés le long du Mississipi, |)resqiie

jiis(|u';i la hauteur de l'embouchure ilc.

i'Oliio. M. Ciallatiii pense (pie la langue de
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cette race a une relation éloignée de parenté ble, avec l'apparence de la vigueur, sans

avec celle des Muskhogees. cependant avoir des formes athlétiques; leurs

Toutes ces nations méridionales forment membres sont inen proportionnés, leurs

dans leur ensemble, suivant l'estimation du traits sont réguliers et leur pliysionomieest

département de la guerre, une population ouverte, pleine de dignité et d'une douceur
de soixante à soixante-dix mille unies, qui qui n'exclut pas l'idée de courage; au cou-

se répartit de la mauière suivante : traire, il y a dans la configuration de leur

Les Cherokws 15,000 front et de leur sourcil quelque chose qui

Les Chokiinvs."'.'. 18,500 J <, , r.r.r. frappe, au premier abord, comme indiquant

Les Cliikasahs o.oOOj" ' la bravoure et même lliéroisme ; leurs yeux.
Les Muskhogees, Séminolos eiHil- bien qu'un peu petits, sont vifs et pleins de

ihiiees 20,000 feu, et l'iris en est toujours noir. Leur nez
Los Uclioes, Alibamons, Coosailas incline vers le caractère aquilin ; dans tout

et Natclie/.
j leur extérieur règne un air de magnanimité,

07 000 '^'^' supériorité et d'indépendance. Leur teint
est d'un brun rougeâtre ou cuivré, leurs

Vestiges d'iitie ancienue ciiilisnlion parmi cheveux sont longs, droits, assez gros, d'un
les races alléglianiennes. — A l'époque de la noir de corbeau, et, offrant même, sous cer-

conquête on observait encore chez un assez taines incidences de la lumière, les reflets du
grand nombre de nations américaines cer- plumage de cet oiseau. Les femmes des Cho-
tains usages qui n'étaient pas en harmonie rokees sontgrandes,sveltes, élancées etdéli-

avec le reste de leurs habitudes, et qui sem- cales de formes; leurs traits oflVent une par-

laient se rattacher à un état antérieur fort faite symétrie, leur physionomie est gaie et

supérieur à l'état présent, non-seulement bienveillante, et ilyadans tousleurs raouve-

sous le rapport du développement intellec- ments une dignité et une grâce ravissantes,

tuel, mais encore sous celui des institutions « Les femmes muscogulges, quoique re-

poliliques. Plusieurs de ces coutumes re- marquablement petites, sont bien faites;

marquables se conservent encore parmi lus elles ont le visage rond, les traits beaux et

ra:es alléghaniennes, et c'est en effet chez réguliers, les sourcils hauts et bien arqués;
elles qu'Adair crut reconnaître les institu- leurs yeux grands, noirs et languissants ex-
tions du judaïsme. Les Chcrokees avaient priment la modestie, la réserve et la timi-

une cité de refuge ou de paix (Echoteh), où dite; c'est peut-être la race de feiiimes la

même les meurtriers trouvaient, pour un plus petite qui soit encore connue; très-

temps, un asile. On y entretenait un feu rarement elles dépassent cinq pieds (mes.
perpétuel et c'était la résidence des hom- angl.), et je crois que la plupart n'atteignent

mes bieit-aimés , en la présence desquels jamais cette taille; leurs mains et leurs

aucun acte de violence ne pouvait être com- pieds ne sont pas plus grands que ceux des
mis, hommes qu'il ne faut point confondre enfants d'Europe à l'âge de neuf à dix ans ;

avec les chefs de guerre des tribus. Charte- cependant les hommes sont beaucoup plus

voix et du Pratz virent le tenii)le et le feu grands que les Européens et d'une taille

sacré et jierpéluel dos Natchez : ces peuples presque gigantesque, ayant communément
adoraient le soleil et le feu. de ciiuj pieds huit ou dix pouces à six pieds

Selon le P. Charlevoix (V2) la plupart des de haut, souvent plus et très-rarement moins,

nations indiennes se divisent en trois tribus Leur couleur est beaucoup plus foncée que
ou clans, chacun portant le nom d'un ani- celle d'aucune des tribus du Nord que j'ai

mal; ainsi il y avait chez les Hurons les clans eu occasion d'observer. La description que
du loup, de là tortue et de l'ours. On ne per- je viens de donner des Muscogulges peut
mettait pas un à homme de se marier dans convenir également, je crois, à'ieus^ con-
son clan, c'est-à-dire d'épouser une femme fédérés, les Choctaws et les Chicosaws, en
dont le « totem » ou nom de clan, fitt le exceptant cependant ijuclques bandes de
même que le sien. Selon Loskiel la division Séminoles, d'L'cheesetde Sanavawsqui sont

des clans fut établie originairement dans l'in- un peu plus grands, plus minces et d'une
tention de prévenir la possibilité des mariages couleur claire

.

entre parents. Ces institutions n'étaient point « Les Cherokees sont encore plus hauts de
particulières aux nations méridionales; elles taille et plus robustes que les Muscogulges;
se trouvaient aussi chez les Lenapes et chez leur race est à beaucoup près la plus grande
les Sioux, grande famille de nations établies et la plus forie de toutes celles que je con-

h l'ouest du Mississipi. nais. Leur teint est plus clair, et chez les

Caracti'res physiques. — Nous empruntons adultes surtout, il est ce (pi'on peut appeler

à la rclaliiiu ties voyages de Bartram dans olivâtre; chez (juelqucs jeunes femmes, on
l'Amériipie, la description suivante des Che- trouve un teint presque aussi blanc et aus.si

rokees et des Muskhogees, ou comme l'auteur frais que celui des femmes européennes. »

les nomme, des Muscogulges. M. Callin a donné des détails très-intéres-

« Chez les Cherokees, les Muscogulges, santssur l'établissement (jne les Cherokees

les Séminoles, les Cliikasahs, les Choktaws, et les Muskhogees ont aujourd'hui dans la

et les nations conféilérées des Creeks, les Louisiane, pays où ils ont été transportés j'ar

hommes sont de haute taille, d'un port no- suite d'un traité avec le gouvernement des

(H) Histoire et (ie!,ciip:ioii iicnnuk Je la yjurclL' l\
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Elats-Unis. « Les Muskhogees, nous dit-il,

occupaient naguère un pays compris en par-

tie dans l'Etat duMississipi, en partie ilans

celui d'Alabama; mais pour les mômes mo-
tifs qui ont amené le déplacement des Che-

rokecs, et au moyen d'un semblable arran-

gement avec le gouvernement , ils ont

échangé les possessions qu'ils avaient dans

ces deux Etats, pour des terres voisines de
celles de Clierokees, sur la rive sud de l'Ar-

kansas ; ils y sont déjà établis ; et, de même
que les Cherokees, ils y organisent de belles

fermes, construisent pour leurs demeures
de bonnes maisons, d'où plusieurs déjà peu-
vent voir s'étendre autour d'eux d'inunenses
champs de blé et de maïs, il n'y a guère
dans le monde de plus beau pays que celui

(pii est posséilé aujourd'hui par les Crecks,

et certainement il n'y a point dans l'Améri-
que du nord de peuple indien plus avancé
qu'eux dans les arts et dans l'agriculture. 11

n'est pas rare de voir un Creek avec vingt

ou trente esclaves employés sur sa planta-

tion. »

Peuplades comprises entre le fleure Mobile
elle Mississipi , et entre re dernier fleuve

et la rivière Uouge. — lîeaucoup de petites

tribus habitaient autrefois le pays qui s'é-

tend entre la rivière Mobile et le Mississijii.

Les Chitimaches formaient une tribu dis-

tincte, qui, d'après ses propres traditions,

était venue de l'Ouest; cette tribu est ré-

duite maintenant h trois cents âmes, et est

incorporée avec les Creeks, mais elle a con-
servé sa langue.

L'histoire, la plus complète des petites

tribus qui existent encore à l'ouest du Mis-
sissipi, et depuis là jusqu'à la rivière Rouge,
est, comme nous l'apprend M. Gallatin, celle

qu'a écrite le docteur Sijjley deNatchitoches.
Les Indieus peuvent être repartis en deux
groupes, l'un comprenant les tribus qui ont
traversé le Mississipi à une époque connue,
l'autre les tribus qui sont considérées comme
aborigènes. Le premier groupe se com{)ose
des Appalaches, des Alibamas et de plu-
sieurs autres; le second, des Caddoes et

d'autres tribus moins célèbres. Les Caddoes
vivaient autrefois à trois cents railles au-
dessus de l'embouchure de la rivière Rouge,
dans une région de prairies, non loin d'une
montagne sur laquelle, après que le genre
humain eut été détruit par un déluge, le

« Grand Esprit » plaça une seule famille de
Caddoes, de laquelle sont, par la suite, sor-
tis tous les Indiens.

ALLOPHYLIENS (Peuples). Yoij. Eiuo-
PÉKN.

ALPHABETS. — L'instrument au moyen
iluquel on a fixé les langues est un appen-
dice important de l'histoire des langues elles-
mêmes. Représenter la pensée à l'œil, ren-
dre la parole permanente et monumentale
est un résultat si beau, suppose un etfort si

.sublime du génie humain (pie l'on se sent
porté à radmotlre non pins comme un art,
mais comme une faculté conlemporaine et

(iô) Voy. l'art. Kimopr. modkiine.

Diction. dWntiiuoimi.ocjii;.

coadjutriee de la parole, et par conséc[uenl,

comme participant à cette révélation.

Si l'homme est l'inventeur de l'alphabet,

c'est sonjilus bel ouvrage, et, en tout cas,

un de ses plus précoces. La priorité des al-

phabets est mystérieuse comme la priorité

des langues; mais en revanche la tradition

y est beaucoup plus aisée à ajicrievoir et à

suivre. Nous en avons es(piisvé ailleurs lasé-

rie relative aux langues sémitiques (V3). L'al-

phabet grec est une importation phénicienne
qui reçût quelques additions, comme plus

tard ce même alphabet grec fut augmente
de onze caractères par les Slaves. Pour re-

connaître les lettres phéniciennes dans les

grecques, il faut se souvenir qu'elles furent

renversées dès que l'écriture cessa de pro-

céder de droite à gauche. La même opéra-

tion i)eut reiulro compte d'une métalhèsc,

ou inversion de httres assez fréquente. Les
langues sémitiques et japhétiques ont en
commun plusieurs racines absolument pa-

reilles, mais où les lettres procèdent en sens
précisément inverse. Tru, terre, latin, est le

renversement de art, tudesque et arabe;
(jrd, gradus, est le renversement de drg.

Athin, nom de Minerve et d'Athènes, vient

de nitha, la Minerve de la lîasse-Egypte ; le

sémitique lif n fourni le latin fil (fdum).

Cette innovation doit être rapportée à des
infiltrations de la civilisation ja|ihélique ar-

rivées par la Thrace, et a,\.inl fait connaître,

avec le mode nouveau d'écriture, les lettros

généralement attribuées à Palamède et Si-

monide. L'alphabet iranien était d'un luxe

prêt pour tous les i)esoin5, et il avait, depuis

bien des siècles, prêté son secours à l'indus-

trie sémitique. LesChaldéens et Assyriens du
Caucase méridional avaient écrit leurs lan-

gues dans un caractère indou. C'est peut-être

du synchrétisme des langues et des alpha-

bets que naquit le caractère cunéiforme. Les

alphabets phonétiques de TAsiecentrale sont

tous subintrants et générateurs les uns des

autres, comme les sémitiques et européens.

Le sanscrit, dans sa forme simple, fait la

base de tous les alphabets indiens, thibé-

tains, mandchous, tartares {\h).

Le Pâli et Rirman ont arrondi les traits

que ral))lialiet de Java a repris et carrés.

Reaucou[> d'indianestes ont reconnu la phy-

sionomie indienne dans les anciens carac-

tères éthiopiens et dans les lettres décou-

vertes par Rurckhardt sur les rochers du
mont Sinai, lettres que de récents voyageurs

ont retrouvées sculptées sur des montagnes
de la Sibérie méridionale. Les dessins rap-

pellent les runes Scandinaves qui sont aussi

d'origine asiatique, au moinsdans leur forme
ancienne. Les lettres ludcsques modernes
ne sont ([ue l'alphabet romain avei^ les con-

tours fleuris et tourmentés qui avaient pré-

valu partout dans le moyen .Ige.

Les al[)lialiets idéograjihiques passent pour
plus anciens (pio les phonétiques, et avec

toute vraisemblance, si la |)roposition est

relative et non absolue, si ello s'applique h.

(U) Pidhujr. u)i!i'., p:ir Sn.-.LSriii:.
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Sino nnlinn et non pns îi l'univers. Les Mexi-

cains écriv.iienl avec un système l)i('Tny;lyplii

-

que et n'avaient pas encore ilo rcitréscntation

(les snns. Les Mexicains étaient des liarharcs

en progriïs vers la civilisation; mais il est

certain que les Aztèques etToItècpies furent

(les civilisés déchus.
Les Chinois sont des peuples très-raiïinés

H qui se sont contentés d'un alphabet mixte
idéographie domine, mais on n'a pas

prouvé qu'un alphabet phonétique ])areil au
manlchou ou au thibétain n'appartînt ja-

mais aux Chinois sortis du ïhii)et. Los ca-

ractères mystérieux nommés koua et sus-

ceptibles de soixante-(iuatro combinaisons,
cluli're fort rapproché de celui des lettres du
grand alphabet sanscrit, sont une des nom-
breuses inventions rapportées au très-an-

cien règne d'Hoang-ti. Aujourd'hui la lan-

gue chinoise (létaille la pensée avec la ru-

desse des sourds-muets, et l'écriture se

préoccupe d'idées et d'objets, et non pas de
.sons; fort bien. Mais beaucoup de muets
qui [iréfèrent la pantomime ont commencé
par parler un peu parce qu'ils entendaient,

ou finissent ]iar entendre et continuent par

paresse ou routine à préférer le langage des

signes.

Les Arabes hymiarites eurent, au temps
du roi Saba, une écriture idéographique;
mais d'autres hymiarites. encore plus anciens

dans l'Arabie 'méridionale, les Phéniciens,

avaient déjà un alphabet phonétique. L'Inde

eut des hiéroglyphes en môme teniiis que
d'autres al()habets.

L'Egypte, éternel argument en fait d'anti-

quité lie toute espèce, a longtemps, a tou-

j'.jurs emj)loyé un alphabet en apparence
hiéroglyptiique, mais où pourlant l'on a re-

trouvé le système plionnnl. Lucain, (jui ne
savait pas ceci, attribue l'alphabet tles sons

aux Phéniciens pendant que le Nil n'avait

encore qu'hiéroglyphes. Plalon n'étaulit pas

la ilistinction des deux systèmes, et fait in-

venter l'es lettres par Theut ou l'Hermès
Egyptien. Tacite répète Platon, et Pline con-
tinue Lucain, en reculantdesPhéniciensaux
Assyriens l'invention première.

Le trait abrégé de l'hiéroglyphe paraît in-

dubitable dans l'écriture hiératique égyp-
tienne. Une approximation de ce système a

été cherchée dans le chinois ancien en y
rapportant l'alphabet romain. La distance

de ces deux extrêmes trahit un rapproche-

ment un peu forcé et d'ailleurs fait h une
épiKiucoù l'on croyait l'écriture égyptienne
purement idéographique.
L'argument le plus fort et le plus ancien

en faveur de la parenté des deux systèmes
d'al|ihabet est le nom traditionnel îles lettres

hébraïques iilcpli, bclh, gimel, homme, mai-

son, clianiean, etc.; toutefois, il fient, lui

aussi, n'être (pi'un arrangement pol('pti(nie

et con'parablc aux dessins de l'arménien

rui de l'estranghelo ornés, ou aux images
avec lesiiuelles de nos jours même on
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cherche à appeler l'attention des enfanls sur
notre alphabet.

Somme toute, la fdialion des alphabets
nhonétiques s'induitdo leurs ressemblances,
là où l'histoire laisse oliscures leurs origi-

nes ou leurs communications. Le système
qu'ils impliquent est de ces choses à la fois

grandes et simplesquc l'humanité n'invente
pas deux fois, en su()posanl même qu'elle

l'ait inventé une (45).

La i)einture des objets naturels, au con-
traire, procédé ingénieux et grossier, peut
avoir séduit maintes fois des hommes dé-
chus qui avaient oublié, ou leurs descen-
dants naïfs qui n'avaient pas appris encore.
La trace d'un jiied ou d'une main sur le

sable, l'ombre d'une plante ou d'un animal
sur un rocher, sur la terre ou sur le mur
d'une cabane peuvent avoir bien dos fois

commencé ou recommencé les arts du des-
sin ou de l'écriture, comme on le prête ?>

Dibutade. Cette fille de Sycione, en lra(;anl

l'ondjre de son amant, éiiauclia un art qui
ailleurs était dès ]ongtom[)S pratiqué et

jiarfait.

AME, SA SPIRITCAI.ITÉ DÉMONTRÉE. VoiJ.

Physiologie ixtellectlelle et Encéphale.
AML DES BÊTES.— Cette question gravo

et curieuse de l'Ame des bêtes, impliquée
dans la question de réchelle. des êtres, a
besoin d'un examen spécial.

Accorder une âme aux bêtes comme aux
honunes , c'est alfirmer l'identité de cette

force motrice dans les deux cas : c'est fairo

l'Ame des bêtes immortelle, ou l'âme hu-
maine matérielle et mortelle corùiue celle

des animaux.
Les Imlous ont accepté la première con-

clusion : ils s'abstiennent dos viandes, et se
font scrupule d'écraser un insecte.

Cette logique serrée fut aussi celle des
rêveurs pythagoriens.En l'éludant on tombe
dans la contradiction comme Mahomet, com-
mandant les sacrifices d'animaux en même
temps que la croyance h leur Ame. Mais le

cauteleux Arabe voulait à tout prix établir le

dogme de la responsabilité humaine contre
les arguments matérialistes qui assimilaient
l'organisation de l'homme à celle des bêtes.

A ce sophisme il opposait, de par la théolo-
gie, une fin de non-recevoir, en attendant
que la science eîit trouvé la réponse péremp-
toiro. L'expédient peut être pardonné en
faveur de 1 utilité et de la grandeur du but.
Les Turcs n'ont pris au sérieux ([ue la moi-
tié de l'anirmation de Mahomet; car s'ils

nu'-nagent les chiens, les chats, les pigeons;
ils se nourrissent de moutons, de bœufs et

de poules. Les philanthropes anglais, dont
M. Prichard s'est fait l'écho, ont tléjîi pro-
tégé par des lois la sensibilité et môme la

dignité des animaux domcsticpies : les voilà
obligés de considérer bientôt comme un sa-

crilège et un cannibalisme regorgement de
ces animaux pour en manger la cîiair.

I^ contradiction disparaît, il est vrai, si

(.<:,) Scliclgct, r.niut (le Céliclin, P.ir.-^vry, llonlcr,

\\. lliiiiilioKli, Wisi.'in.'ui ailiiR'ilciil la soliilarilc de

Ions les nlplial)ots, et les dcrivonl tous d'un alplialicl

piimiiif coiiteinporaui de la création de la parule.
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l'on ne concède à l'hoinnio qu'une clnio nia-

lériello avec les conséquences morales du
matérialisme, les droits do la force.

Telle est, en effet, l'opinion impliquée
aujourd'hui dans la (royance à l'Ame des
bêtes. On répète, avec le xviii' siècle, que
l'homme et les animaux exeri;ent des fonn-

tions semblables, sont doués de facultés

identiques; les différences ne sont que du
plus au moins.

('ail, qui après Cabanis et avant Broussais

n basé sa doi/trine crAnioscopique sur le ma-
térialisme de l'âme, et son identité chez
l'homme et les animaux, (jall cherche natu-
rellement, dans la forme et les protubérances
du cerveau, les signes et instruments de
fonctions identiques. 11 trouve le génie ar-

chitectural chez le castor, qui est un gros

lat^avec un cerveau, mais il ne pense pas k

chercher la bosse de l'architecture chez
l'abeille, qui est un insecte avec un cerveau
très-problémati(jne, ni la bosse des provi-
sions et de l'avarice cliez la fourmi, insecte

encore plus imparfait que l'abeille.

Quand on admire chez les animaux la rai-

son et le génie de la cause animatrice, la

conclusion est vicieuse, car on oublie le

pouvoir de l'instinct, mobile très-ditférent

de la raison humaine, ou jilutôt mobile tout

à fait hors de proportion avec l'organe ap-
pelé cerveau. L'instinct est en jToportion
inverse du développement organique dans
l'échelle des êtres. Nous venons de voir de
pauvres insectes infiniment supérieurs aux
animaux les plus élevés. Les associations
des fourmis et des abeilles réalisent l'har-

monie phalanstérienne, peu réalisable parmi
les hommes.

L'abeille est citoyenne d'une ruche, admi-
rable répuldique où la constitution politique

est fort compliquée, où les trois grands
ordres du gouvernement sont combinés, où
les pouvoirs sont balancés, où eha(iue mem-
bre a sa place, son rang, ses droits, ses de-
voirs, et remplit ses fonctions sans négli-
gence, sans usurpation, sans ambition; et

jiourlaut la conduite des abeilles n'est pro-
bablement pas le résultat d'une profonde in-

telligence du droit public.
Le castor, enfermé dans une cage avec des

morceaux de bois et du mortier, fabrique
des constructions évidemment inutiles, puis-
qu'il n'est pas dans une rivière et |iossèdo
fléjà un logement. Son travail est donc ins-
tinctif et aveugle : l'homme projiorlionne
toujours son travail à ses besoins; le rai-

sonnement qui le guide est libre, et non
fatal et irrésistii)le.

On répète que les peuples sauvages, Hot-
tentots. Papous, sont inférieurs en industrie
à certains animaux : aux castors, aux singes,
aux élé()hants; on pourrait même ajouter
aux fourmis et aux abeilles, au ver à soie
lui-mèmelMais tpie signifie ce ]nnliii<liis!rie

<'q'pli()ué au travail produit et non î» l'inlen-

lion tlireclricc? On oublie que l'inlelligence

humaine a des apliludes (pii peuvent de-
meurer dans l'enfance si les circonstances
ne les font pas valoir, mais qui progressent

indéfiniment quand les circonstances don-
nent l'impulsion éducante. Plus un être

vivant montrera de sujiériorité sans éduca-
tion, i)lus il sera permis d'assurer que cet

avantage est inné, instinctif al non intellec-

tuel.

Les animaux domesti(iues sont nos cama-
rades, et pourtant ils n'ont pu s'accointer

avec nous par quelque chose de plus intime,

de plus précis que les habitudes purement
vitales. La pensée ne se greffe pas sur la

simple force vitale, mais seulement sur l'Ame
inlelligente. A'ous oseriez associer aux spé-
culations transcentlantes de l'esprit humain
un Huron, un Hotlentot, un Papou, conve-
nablement éduqués, vous n'oseriez pas en-
treprendre la mêiiie tAclie sur le singe le

plus adroit, sur l'éléphant le plus cliarmant.

A'os puissances vitales respectives pourraient
se convenir, mais votre sens intime se senti-

rait seul et n'obtiendrait ni écho ni sym-
pathie.

Voici les exemples classiques de l'âme des
bêtes quand on ose l'établir similaire à la

nôtre. Notions du beau , notions du vrai,
notions du juste : tel est l'inventaire de l'âme
humaine, voi'ci les conlre-é])reuves chez les

animaux.
L'éléphant se place, contemplatif et pres-

que adorant, en face du soleil qui se lève
dans les beaux paysages des pays tropi(iues.

L'éléphant est donc artiste, il goûte, admire,
vénère un spectacle sublime ?

Le chien arrive périodiquement aux heu-
res de vos repas pour recevoir la part que
lui offre votre amitié, votre habitude. Le
cliien compte donc juste les heures, suppute
le temps avec précision ?

Le même chien, humble et soumis quand
son maître le corrige jiour une faute, se

montre colère et hostile contre un larron ,

contre un ennemi, contre un indillérent qiù
le fra|ipe sans motif. Le chien connaît donc-

le juste aussi bien que le vrai?
Plus on parlera de l'assiduité aux époques

accoutumées , plus on vantera chez les ani-
maux la constance , l'infaillibilité, jdus on
gâtera la cause. C'est précisément jiar celte

impeccabililé qu'ils s'éloignent de la nature
inlellectuelle , qu'ils se rap|irochent de la

nature ]ihysi(iuc et mécanique. Le sens in-

time de riioiiune n'est pas cajiable de calcu-
ler la marche des heures comme une horloge.
La force vitale montre souvent cette qualité

périodi(pie dans les fièvres, dans le sommeil
maj;né(ique, dans la folie. Le semblant d'édu-
cation dont lesbêtes sont susceptibles serait un
argument, bon toutau plus contre l'organisa-

tion mécanique im[)utée à ces animaux par les

cartésiens. L'éducation s'applique h la force
vitale comme au sens intime. Mais il n'y a re»-
seudilance ni dans les procédés , ni dans les

résultais. L'iuiitation i)roduira chez l'anima'
>ine simple reproduction : chez le singe, des
gestes, chez l'oiseau des sons. Chez l'hounne,
l'imilalion amène l'établissement des princi-
)ies abstraits au bout desquels se trouve l'ait

du comédien ou du musicien. Mais hors de
l'imitation, quelle ressemblance y a-t-il entre
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les moyens d'éducation chez Thonime et les

animaux ? On instruit le premier avec la

parole, on dresse le second par la faim , les

privations, les coups ; chez le cheval, qui

semble obéir à la voix du maître , la voix

humaine excite -t -elle le souvenir d'une

idée , ou bien est-elle un sim[)le bruit
,
pré-

lude d'une douleur que l'instinct évite , ou
d'une perception voluptueuse que l'instinct

cherche ? Chez l'homme un sens intime, in-

telligent, a reçu essentiellement des idées

parTintermédiairedu langage, véhicule con-

ventionnel dont la }>artie matérielle est sans

valeur et dont le prix est purement abstrait.

Nous commettons de graves erreurs en
estimant les notions de justice et encore plus

les notions artistiques des animaux. Le chien,

que la musique fait hurler, éprouve-t-il

plaisir ou douleur ? L'éléphant , qui regarde

le soleil levant, aspire-t-il l'air frais de
l'Orient, le fumet de sa femelle, ou une sen-

sation d'artiste qui admire ? L'interprétation

fait honneur à l'imagination de l'homme qui

explique selon sa propre logique un phéno-
mène étranger à sa propre nature, à peu près

comme le drogman traduisant et arrangeant

ingénieusement et à sa manière un discours

tiré d'une langue étrangère ignorée ou assez

imparfaitement comprise.
Enfin , les animaux les plus remarquables

par leur industrie instinctive ou par leur

capacité d'éducation sont certainement infé-

rieurs par un point aux hommes sauvages les

plus dégradés. Les Papous, Hotlentots, Har-

foros , ont un langage aussi bien que les

Romains, les Anglais, les Français. Un lan-

gage , industrie assurément admirable et

haute entre toutes les industries I industrie

qui n'est pas l'instinct du castor ou du ver à

soie , travaillant toujours fatalement et sans

éducation préalable. Une langue s'apprend

avec peine et lenteur ; la simple conservation

exige mille peines , suppose mille calculs ,

même ; que dis-je ? surtout quand cette con-

servation est imparfaite, car alors l'art qui

conserve est presque égal à celui ciui invente

ou révèle une première fois.

Oui, les hommes ont partout une langue ,

et voilà leur profonde et éternelle distinction

d'avec lesanimaux. La langue, voilà le signe

véritable de l'âme immortelle, voilà sa mani-
festation la moins équivoque. La béte se

conserve par l'instinct, qui est l'antagoniste de

l'intelligence ; elle ne parle pas, ne manifeste

pas des idées, et rien ne prouve que le ma-
niement des idées soit ou fût pour elle un
bonheur. L'homme se conserve par sa raison

seule, puisque l'instinct fait si peu pour lui.

n se rend heureux par ses idées et par le

commerce qu'il en fait avec ses semblables ,

au moyen de la parole. Le logos , mot grec

(jui signifie à la fois langage et pensées, est

propre à l'homme ; les animaux n'usent entre

eux, cl à |)lus forte raison envers nous, de rien

de semblaljle au logos. Il faudrait pourlant
iine coMiniunicalion pareille , directe et ex-

plicite pour avoir le droit d'adiimer, l'Ame
des hétesou la similituile de Icurdyiiamisme
au nôtre.

Voici un homme privé de langage par son
éducation ou plutôt son inculture primitive,
comme le sauvage de l'Aveyron ; il n'a que
des cris à la façon des animaux. Voici un
sourd-muet de naissance, ignorant les signes
convenus à l'école de l'abbé de l'Épée. Allons
plus loin : voici un accusé en cour d'assise
qui s'obstine à se taire devant les charges
d'un délit ou d'un crime. En voici un autre
qui, accusé aussi, veut bien parler, mais ne
sait qu'une langue étrangère ignorée des
juges et jurés. Dans tous ces cas nous serons
dans un embarras cruel pour assigner les
motifs des actions. Et nous aurions la pré-
somption d'afiirmer la nature du moteur
interne chez des animaux, dont le plus parfait
est fort au-dessous même du sauvage de
l'Aveyron ?

Aussi les philosophes du siècle dernier
n'ont-ils pas balancé à accorder un langage
aux animaux. Mais leurs arguments et leurs
essais dans ce genre n'ont jamais remonté
au-dessus du pur badniage. Dupont de Ne-
mours et Bougeant ont traduit la langue des
singes, des rossignols ei même la pantomime
des araignées, comme on vient de la refaire
pour celle des amours de je ne sais quel
jietit poisson. Mais on comprend que les
animaux, principaux intéressés , devraient,
une fois au moins , certifier l'exactitude des
textes et de la traduction. Un texte plus
connu et non moins controversable est le

gloussement de la poule à ses jioussins.
« Dans ce cas, dit-on, l'animal a montré dans
saconduite une intention, un but, des moyens,
et ,

par conséquent , un raisonnement et de
l'intelligence. Ses cris sont donc un véritable
langage, des sons spéciaux avec une signi-
fication arrêtée, dont la valeur a été connue-
de ceux qui en ont profilé. »

Or il est certain que la poule aura le
mêtue gloussement si elle est sortie d'un œuf
éclos au four, loin de la mère de ce même
œuf. Le gloussement est le luême par toute
la terre ; co.'ume le chant du rossignol, qui,
lui aussi , se devine tout d'un coup et sans
professeur. Il n'a pas été arbitrairement
inventé ou modifié comme les langues hu-
maines. Quant aux intentions , au but, au
raisonnement apparent , voici d'autres faits

pareils : l'enfant vagit, et parla l'ait venir sa
nourrice, qui le nettoie, l'emmaillotte et lui
donne le sein. Le vagissement signifierait
donc : je veux être nettoyé, emmaillotté

,

allaité? La plante pousse une racine dans
une bonne veine de terre, s'étiole en s'allon-
geant vers le soleil ; les molécules pierreu-
ses se groupent en cristal ré.;ulier; voiià
bien des actes utiles dirigés vers un but par
une série de mouveme;its qui paraissci.t
calculés.... Oui, mais ])ar les grands incon-
nus appelés instinct , lorce physiologique

,

force d'atlinité ! Tout cela n'est pas l'âme
humaine, et, encore une fois, il faudrait que
le cristal , la plante , lenfant vagissant , la

poule gloussante, l'éléphant guèbre prissei.t

notre propre langage pour quenouseussiors
le dnjit d'aflirinei- toucliant leur moteur
interne, ce (]ue nous allinuons sur le nôtrj
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à savoir : une âme pensaiile, dont le langage,
le logos, est à la fois rinstruraent et le sigiic.

L'iioniine , privé de la langue ordinau-c ,

sait en fabriquer bientôt une pour ses
besoins. Il établit relation avec ses sembla-
bles |iar des bruits , des mouvements , des
lumières, jiar la télégraphie , la pantomime
auxquelles il confie sa propre |iensée. Qu'est-
ce donc qui empêcherait les animaux supé-
rieurs d'apprendre notre langue ou de nous
couHuuuiquer la leur ; de s'en créer une
autre en cas de besoin urgent , si vraiment
les animaux avaient un logos, c'est-à-dire un
principe pensant pareil au nôtre avec sa
manifestation, son évolution et son échange?

L'alogie
( absence de logos

) , le mutisme,
voilà ce qui sépare absolument tous les ani-
maux de l'homme. Un langage, une pensée,
une âme immortelle , voilà ce qui élève
l'homme au-dessus de tous les animaux pour
le ra))procher de Dieu.
AMÉRICAINS, INDIENS D'AJIÉRIQUE,

RAGE ROUGE, etc. Les aborigènes de l'A-

!uéri(|ue sont considérés généralement
comme formant dans la famille humaine
une division très-dictincte de celle des ha-
bitants de l'ancien monde. L'isolement de ce
continent qui ne touche par aucun point
aux terres de l'ancien monde , l'époque tar-

dive à laquelle il a été connu, l'absence
de toute communication entre ses habitants
et le reste des nations du globe sont des
circonstances qui ont dû contribuer à faire

adopter sans trop d'examen cette opinion.
Les nations américaines, considérées

dans leur ensemble , ne présentent pas , à

beaucoup près, autant d'uniformité, au-
tant de ressemblance, au moral et au phy-
si((ue , qu'on le croit communément, et

la ligne de démarcation entre elles et les

autres Ijranches de l'espèce humaine n'est

pas si fortement accusée ni si distincte qu'on
l'a bien voulu dire. Toutefois, il faut con-
venir qu'il y a certains caractères qui sont
communs à toutes ces nations ou à presque
toutes

; qu'il existe pour elles , sinon des
jtreuves , du moins de fortes indications

d'une origine commune, ou d'une très-an-

cienne parenté; enfin, que,, lorsque nous
considérons l'ensemble des peuples du nou-
veau monde, la nature humainese montre à
nous sous unaspectparliculier. En comparant
entre elles les nations américaines, nous
trouvons, je le ré[)ète, des motifs pour
croire qu'elles ont dû former, depuis les

premiers âges du monde, un grou|)e déta-
ché ; nous no devons pas par conséquent
nous attendre à ce que les recherches entre-
prises dans le but de découvrir les relations
entre ces peuples et le reste du genre
humain, nous conduisent jamais à la preuve
qu'ils tirent leur origine de telle tribu ou
de telle nation jjarticulière <lu vieux conti-

nent; leur existence, comme race distincte

et isolée, date probablement tie cette épo-
que si ancienne où les habitants de l'an-

cien monde se séparèrent en diverses na-

(Ifi) Ctilatofjo i!(ilc tiiifjuc, de! :dj!i:ik' IIervas.

lions, et où chaque branche delà famille
humaine prit un langage et une indiviu'ua-
liié itropres.

Les traits qui servent à caractériser les

nations américaines pris collectivement

,

ne sont pas , comme je l'ai dit, aussi appa-
rents ([ue ([uelques personnes le supposent.
Ces nations sont désignées fré([uemment
sous le nom de Peaux-Rouges ; mais d'une
part, il y a en Afrique et dans la Poly-
nésie des tribus également rouges, et qui
môme méritent peut-être encore mieux
cette épithèle ; d'un autre, les Américains
ne nous offrent pas tous cette teinte dite

« rouge )> c'est-à-dire cuivrée. Quelques
tribus sont aussi blanches que beaucoup de
nations européennes ; d'autres sont brunes
ou jaunes; d'autres sont noires, car les

voyageurs les dépeignent comme ressem-
blant beaucoup par la couleur aux nègres
d'Atrique. Certains anatomistes ont distin-

gué dans les crânes humains ce qu'ils ap-
])ellent la forme américaine ; c'est une dis-

tinction qui n'est pas admissible , une
généralisation erronée, à laquelle ils sont
arrivés en considérant comme universels
les caractères fortement prononcés que leur
présentent quelques tribus particulières.

Les nations américaines sont répandues sur
une immense étendue de pays , habitent
tians des climats très-difl'érenls, et la forme
de leur tête dilfère suivant les lieux. Ajou-
tons que, de même qu'on ne peut trouver
dans leur conformation corporelle aucun
caractère physique qui leur S(jit commun à

toutes, on ne peut non plus tirer de leur
genre de vie un caractère ethnologique qui
soit général. Tous les naturels de l'Améri-
que ne sont pas chasseurs : il y a parmi eux
beaucoup de tribus do pêcheurs ; il y a des
tribus nomades ; d'autres qui s'appliquent
à la culture de la terre et ((ui ont des de-
meures fixes. Une partie de ces peuples
étaient agriculteurs avant l'arrivée des Eu-
ropéens ; d'autres ont appris de leurs vain-

queurs à labourer la terre et ont changé
les anciennes habitudes de leur race, ce

qui prouve que ces habitudes n'étaient pas
un résultat nécessaire de leur organisation,

ou celui d'un penchant instinctif, inné et

irrésistible. Si donc nous voulons nous faire

une juste idée des particularités caractéris-

tiques qui forment réellement le lien d'u-

nion entre les races américaines , et les

constituent en un groupe bien distinct, nous
ne pouvons nous contenter d'un coup-d'œil

superticiel , et il est nécessaire que nous
entrions profondément dans la question.

La preuve la plus décisive, la plus clai-

rement maniuée d'une parenté entre ces

nations se trouve dans la structure carac-

téristique de leurs langages. C'est un sujet

sur lequel les travaux des philologues, sur-
tout ceux des philologues Américains, ont
jeté depuis (jnelques années beaucoup de
jour. A la vérilé, Hervas avait déjà réuni

dans ce but quehpies matériaux (V(i), mais
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Je docteur Smith-Barton , de Philadelphie ,

es-t réellement le premier qui ail fait une
tentative sérieuse de classification pour les

languesdel'Amériquedu Nord; deHumboldt
et Vater ont continué son œuvre sur une
plus grande échelle et avec de beaucoup plus

amples ressources; toutefois, c'est à M. du
Ponceau que nous devons les éclaircisse-

ments les plus importaids (i7). L'histoire

de "la piiiloiogie américaine est un sujet

beaucoup trop étendu pour que nous le

fassions entrer dans cet ouvrage, et nous
devons nous contenter d'en exposer le ré-

sultat général, résultat qui, ainsi que le

remarque le célèbre voyageur, M. de Hum-
boldt, est un fait de la plus grande impor-
tance pour l'histoire du genre humain.

« En Amérique, dit M. de Humboldt, de-
puis le pays des Esquimaux juscju'aux rives

de rOrénoque, et depuis ces rives brûlantes

jusqu'aux glaces du ilétroit de Magellan, les

langues mères, entièrement dill'érenlos par
leurs racines, ont, pourainsidire, une même
physionomie. On reconnaît des analogies

frappantes de structure grammaticale, non-
seulement dans les langues perfectionnées,

comme la langue de l'inca, l'aymara, le gua-
rani, le mexicain et le cora, mais aussi dans
des langues extrêmement grossières. Des
idiomes dont les racines ne se ressemblent
pas plus que les racines du slave et du bas-

([ue, ont des ressemblances do mécanisme
intérieur qu'on trouve dans le sanscrit, le

persan, le grec et les langues germaniques. »

Ces remarques que faisait, il y a bien des

années, M. de Humboldt, ont été contirmées
par des recherches plus étendues, dont la

conclusion est présentée par M. Gallatiu,

dans les termes suivants :

« Au milieu de la grande diversité que
présentent les langues américaines, quand
OH les envisage seulement sous le rapport

<'e leurs vocabulaires , il existe entre elles

,

relativement à la structure et aux formes
grammaticales, une ressemblance qui a clé

aperçue et signalée parles piiilologues amé-
ricains. Le résultat de leurs recherches pa-

raît conlirmer l'opinion déjà soutenue par

MM. du Ponceau, Pickering et autres écri-

vains, savoir, que les langues parlées en
Amérique, non-seulement i)ar nos Indiens ,

mais encore par toutes les peuplades indi-

gènes que l'on rencontre depuis l'océan Arc-

tique jusqu'au cap Horn, ont un certain ca-

chet qui leur est commun h toutes, et (pii ne
permet pas de les assimiler h aucune des

langues connues de l'ancien continent (V8). »

On remarquera que les idiomes des Es-

quimaux se trouvent ici conq)ris dans la

classe des langues américaines, et c'est en
etfet l'opinion à laquelle se sont arrêtés,

aiirès un mûr examen, M. du Ponceau et

plusieurs autres écrivains qui se sont occu-

ltés de la question. Les Esquimaux doivent

donc être compris dans la catégorie dos na-

(47) Les s.ivanis ouvr.ngc-s de MM. Pickorinp; ot

Gallalin ont iippoiic de grands secours à relliiiogra-

pliic umciivaiiie.

tions parmi lesquelles fut originellement

répandue la forme ancienne de langues pro-

pres au nouveau monde. Ils appartiennent à

la souche américaine, quoique ditlerant par
plusieurs caractères très-saillants de la ma-
jorité des autres tribus. Du reste, ils ne
sont pas les seules nations du nouveau
monde qui présentent de pareils exemples
de déviations.

H y a des conclusions tirées par la science

ethnographique de l'observation de phéno-
mènes, tant généraux que locaux, qui ont
complètement renversé toutes les dillicultés

provenant de la multiplicité des langues
américaines. Et d'abord l'examen de la struc-

ture commune à toutes les langues améri-
caines ne permet plus de douter qu'elles

Reforment toutes une famille individuelle,

tissu serré fortement dans toutes ses parties

par le plus essentiel de tous les fils, l'analo-

gie grammaticale. Cette analogie n'est pàs

d'une espèce vague et iudé'hnie, mais com-
l)lexe au plus haut degré , et affectant les

parties les plus nécessaires et des plus élé-

mentaires de la grammaire; car elle consiste

spécialement en des méthodes particulières

de modifier, en forme do cojijugaison , le

sens et les rapportsdes verbes par l'insertion

des syllabes, et cette forme a engagé M. de
Humboldt à donner aux langues américai-

nes un nom do famille, indiquant qu'elles

forment leurs conjugaisons par ce qu'il ap-

pelait l'agglutination. Cette analogie n'est

l)as partielle, mais elle s'étend sur les deux
grandes divisions du uouveau monde, et

donne un air do famille aux langues parlées

sous la zone torride et au [lôie arctique, par
les tribus les plus sauvages et les peujdes
les plus civilisés. Celle merveilleuse unifor-

'

mile, dit un écrivain, dans ta manière parti-

eitliêre de former les conjugaisons des verbes,

depuis une exlrémilé de l Amérique jusqu'à

l'autre , favorise singulièrement ihijpotlièse

d'un peuple primitif qui aurait formé la soU'
che commune des nations indigènes de l'Amé-
rique {k9). Suivant la remarque d'un autre,
la conclusion la jtlus naturelle que l'on

puisse tirer en voyant une allinité si extraor-
dinaire entre des langues séparées par tant

de centaines de lieues, c'est qne toutes ont
rayonné d'un centre commun de civilisa-

tion (aO).

Secondement, plus on donne d'attention

à l'étude des langues américaines, plus on
les trouve soumises aux lois des autres fa-

milles; ainsi, par exemple, cette grande
famille tend chaifue jour à se subdiviser en
larges groupes d'idiomes, ayant entre eux
des allinités plus étroites qu'avec la grande
division, dont, à leur tour, ils forment une
partie. Les missionnaires avaient de bonne
heure observé que certaines langues jiou-

vaient être considérées comme la clef des
autres dialectes, en sorte que celui qui les

possédait apprenait très - facilement les

(W Atcha'oloqta \mericnna, vol. IL
(l!i) MAi,TL-l!iu'>-, p. 217; p. 213.
(r.O) V.\Ti;u, p. 5-2'J.
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autres. Celle remarque a élé (juelque jinrl

l';iito par HtTvas, et l(!S reelien,'lii;s siil)S(''-

(jueiiles l'ont plcineuiciit ((mlirrnée. Aussi
l{<ill)i, dans son tahleau des langues aniéri-

ricaJiies, a-t-il pu les diviser en (-(M'taines

faraudes provinces, ayant chacune (Je nom-
breuses dé()endaiu'es.

Voilà donc rolijection contre l'unité d(îs

nations américaines, ijuc l'on tirait de la

multitude de leurs langues, résolue d'une
manifTe satisfaisante par l'élude même tpii

l'avait fournie; et en môme temps (lis|)araii

la diniculté de rattacher ces [ien[)les à la

souche conuDune des liabilanls de l'ancien

monde. Mais la collectiiin et la coiaparaisdu

des faits liés aux recherches linguistii|ues

ont conduit à un autre résultat non moins
satisfaisant; car vous remar(]ucrez qu'il nous
H'Me encore à expliquer la dissemblance des
dialectes parlés par des nations ou des tribus

limitrophes, etconijiosées d'un petit nombre
d'individus. Or il a été obsei-vé que ce phé-
nomène n'est nullement particulier à l'Amé-
rique, mais commun à tous les pavs non
civilisés. Si nous n'avions d'autre critérium
de l'unité d'origine que le langage, nous
pourrions peut-être é|irouvcr quelque em-
liarras sur ce point. Mais une autre science,

la cnlniologie , confirme puissamment les

conclusions que je lire, et peulétal)lir des
caractères à l'aiàe (lesquels les connexions
de lril>us formant une race unique sont
aisémentdéterruinées. Nous observerons que
ilans des cas où l'on ne [leut douter de l'unité

originaire de certaines bordes sauvages, il

s'est formé cependant [virmi elles une va-
riété de dialectes inliiiie; (pi"(Hi n'y jieut

découvrir (jue peu ou point d'nilinité; et de
là nous tirons cette règle : que Télat sauvage
en isolant les familles et les tribus, et en
armant le brasde chacun contre ses voisins,

a une inlluciice essentiellement contraire à

toutes les tendances de la civilisation, (pii

)ai>|)roclient et unissent. Cet état introduit

nécessairement une diversité jalouse, des
iiiiomes inintelligibles, des jargons qui assu-

rent l'indépendance des différentes hordes.

Nulle |)art cette puissance de désunion n'a

été plus attentivement observée que dans
les tribus de la Polynésie.

Les Papous ou nègres orienlau.r, dit le doc-
teur Leydcn, semblent tous dirises en petits

Klats, ou plutôt en petites socièlcs, qui n'ont

iiue très-peu de rapport ensemble. De là leur

hinijnge est brisé en une multitude de dialectes

(jui,à la longue, par séparation, par accident,

iiu par corruption orale, ont presque perdu
tonte ressemblance (51). Les langues, dit

M. Oawford, suivent la même marche; dans
l'état sauvage elles sont très- nombreuses ;

dans la société perfectionnée elles le sont peu.
L'état des langues sur le continent américain,

fo irnit une preuve convaincante de ce fait, et

il ne se manifeste pas avec moins d'indépen-

dance dans les îles de l'océan Indien. Les races

nègres qui habitent les monlagnes de lu pénin-
sule nudaise, dans l'étal de la dégradation lu

plus priifonde, quoii/u'eUes soient très-peu

nombreuses, sont divisées en une Irès-grande

quantité de tribus distinctes, parlant autant

de langues di/férenies. Parmi la population
éjKirse et grossière de l' 'de de Timor, on croit

qu'il n'g a pas moins de quarante langues

parlées. Dans les îles de l'.nde et de l'iure, on
Iroacc aussi une multitude d'idiomes, el par-
mi la population cannibale de Bornéo, il est

probidilc qu'on en parle plusieurs centai-

nes (.i'i). l.es mêmes faits s'observent chez
les tribus de l'Australie, (pii a|)partienncnt

à la même race; quand on examine les listes

des mots particuliers à cha(pie tribu, que le

capitaine Kiiig nous a donnée (o3), la (dus

grande dissemblance existe entre eux. Quel-
ques-uns, cependant, comme les équivaloutï
du mot œil, se retrouvent dans tous ces dia-
lectes, el il arrive aussi, comme ilans lus

mots (pii signilient chevelure, tpjedes tribus

en c(uitact immédiat dill'èreiit essentielle-
ment, tandis (|u'on les trouve en accord avec
celles d'îles fort éloignées. Or, si ces causes
agissentainsi ailleurs, elles doivent être bien
olus |)uissantes en Ainéri(pie; car là, comme
l'a très-bien observé de Hum boldt, laconfigu-
ration du sol, la vigueur de la végétation, la

crainte qu'ont les montagnards, soiis les tropi-

ques, de s'exposer à la chaleur brillante des
plaines, sont des obstacles â lu communication,
el contribuent à l'étonnante variété de dialectes

uméricains. Celle variété, comme on l'a observé,

est plus restreinte dans les savanes el la
forêts du nord, qui sont aisément traversée:!

par le ctiasseur, sur les bords des grandes ri-

vières, le long des côtes de l'Océan el dans
les contrées oii les Incas avaient établi leur

théocratie par la force des armes (5i).

Ainsi donc, je |)ense(pie dans cette bran-
che de ses reclierches, retlmograpliie a fait

son devoir, en réduisant d'abord le nombre
immense des dialectes américains à une
seule famille, et en expliipiant par l'analogie

leur extraordinaire multipliciié.

Outre les ressemblances dans'lc caractère

généial de leurs langues, les nations améri-

caines otfrent dans leur état social et leur

condition n;orale, divers traits communs
qui indiquent entre elles une sorte de pa-

renté, et qui servent à les distinguer dos

races de l'ancien monde.
Ces deux ordres de faits extrêmcmenl rc-

marcpiables ont été diversement interpré-

tés; mais, (piclle que soit l'Iiypoiliè.^o <pi on
ado[)te relativement à leur naturu et à leur

cause, l'impression qu'ils pio luisent est

toujours la môme: c'est de nous ilminer uns
haute idée de l'antiquité de la race ninéri-

caine, de reculer très-loin dans les Icmps
répo(iueà laquelle ellei'estséparée du ^o^lo

de l'espèce humaine. Un cuvant ul ln^ûnloux

(51* Hcclierchcn asialiqncs, vol. \, p. 10'2. W'cslerii cuails of Aintialin ; I.uiiduii, iS20, vol. Il,

(It-Î) lliitoire lies Imlicua de t'Aicliijicl , vol. II, A|i|icii.l.

pa;;. 79. {'<i] Vues da tor:lillcics, vcl. I'*, (Mg. 17.

jj) Sarrntivc of a shiiti; of llie litlerlroiiical and
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CLTivain qui a fait une étude alteiitive du
cafactôre des Américains aborigô'ies, et qui

a su proliter habilement des facilités toutes

particulières qu'il avait pour acquérir sur ce

sujet d'amples renseignements, a été amené
à penser que l'état de barbarie dans lequel

nous voyons les nations du nouveau monde,
n'est pas leur état ])rimitif ; que ces nations

ne doivent iioint être considérées comme
conservant jusqu'à ce jour, la simplicité

originelle d'une nature inculte ; mais au
contraire comme nous offrant les restes

d'une race qui a été anciennement assez

liaut placée dans l'échelle de la civilisation,

et qui, tombée aujourd'hui au dernier de-
gré de décrépitude , est pour ainsi dire sur
le point de s'éteindre.

Le docteur Martins a observé, parmi plu-
sieurs tribus américaines, des traces d'an-

ciennes institutions, qui semblent n'avoir

pu naître qu'au milieu d'une civilisation

assez avancée, qui indiquent un état social

ff)rt éloigné de la simplicité primitive: ainsi

il trouve des formes très-comj)]exes de
gouvernement, des monarchies, qui ne sont

pas de purs despotismes, des ordres privi-

légiés, des cérémonies d'investiture pour
certaines dignités, une ordination sacerdo-

tale , un corps de lois hien lié dans toutes

ses parties, régissant le mariage, les héri-

tages, les relations de parenté; bien d'autres

coutumes enfin , qui ne contrastent pas

moins que celles-ci avec les habitudes sim-
))les et irréflécliies des nations restées tou-

jours étrangères à la civilisation (55).

Le langage de ces nations, ainsi que le

remarque le savant voyageur, abonde en
expressions qui indiquent une certaine fti-

miliaritéavec les conditions métaphysiques,
les concept ions abstraites. Leurs croyances re-

lativement à un état futur, à la nature et

aux attributs des agents invisibles, diffèrent

d'une manière frappante de celles des na-
tions qui ne sont jamais sorties de la bar-

barie primitive. Un autre fait qui, ainsi que
le remarque M. Martins^ tend à nous contir-

nier dans l'opinion que les naturels du
nouveau monde sont déchus d'un état de
civilisation plus avancée, c'est l'usage qu'ils

ont, de temps immémorial, de certains ani-

maux domestiques, de certaines plantes cul-

tivées, et l'idée qu'ils se font des moyens
par lesquels ils sont venus originairement

en possession de ces biens. L'économie ru-

rale de l'ancien continent a ses espèces ani-

males et végétales qui lui sont particulières;

celle du nouveau monde a également les

siennes qui diffèrent com[)létement des pre-

mières. — Nous ne savons pas dans notre

vieux monde, quels sont les types primitifs

de nos chevaux, de nos chiens, de nos bêtes

à corne et des diverses espèces de céréales

(lue nous cultivons ; les nations américaines
.sont également hors d'état de nous appren-
dre quelle est la souche sauvage du chien
nmet des Mexicains, du llama, de la racine

de manioc, du mais et du quinoa.

i'iti) MAmiNS , Vber die Veriiangenlicil niid iliv

Zuhunft (1er Americanisclicn Mcitsclilicil.

Nous voyons figurer dans les traditions de
l'ancien monde, certains êtres mythologi-
ques bienfaiteurs de l'humanité, Gérés,

Triptolème, Bacchus, Pallas et Poséidon, à

qui l'on doit le blé, le vin, l'olivier sacré et

le cheval ; et nous en inférons que toutes ces

choses ont été connues parmi nous dès l'an-

tiquité la plus reculée. De luême, chez les

Américains, la tradition attribue la connais-

sance des plantes cultivées, des animaux
domestiques et l'art du labourage, à quel-

que personnage fabuleux qui descendait
des dieux, ou qui était a{iparu soudainement
au milieu de leurs ancêtres : tels sont le

Manco-Capac des Péruviens, le Xolotl et le

Xiuhtlatodes Toltèqueset des Chichimecas.
Maintenant,quand nous voyons les premiè-

res conquêtes faites sur la nature, les arts,

qui sont le résultat le plus simple d'un com-
mencement de civilisation et qui appartien-

nent nécessaireiuent à la première enfance
des sociétés, attribués à certains personna-
ges dont l'histoire est conservée dans des
légendes mythiques, et que nous trouvons
ces légendes différentes pour chacune des
grandes divisions du genre humain , nous
sommes nécessairement portés à faire remon-
ter jusqu'aux premiers âges du monde l'é-

poque de leur séparation.

Enfin,comme preuves matérielles à l'appui

de l'hypothèse du docteur Martins, on peut
citer les restes anciens de sculpture et d'ar-

chitecture répandus dans le Mexique , le

Yucatan et le Chiapa , dans la haute plaine

de Quito et dans d'autres parties de l'Amé-
rique méridionale, ainsi que les grands ou-
vrages d'art, tels que les fortifications et les

vestiges de temples ou de palais, découverts

tant dans Tenessi que clans l'intérieur du
Nouveau Mexique, non loin de la rivière de

Gila.

Si nous interrogeons les traditions des

Américains eux-mêmes, nous trouvons que
ces traditiuns nous les représentent comme
un peuple émigrant et descendant du nord-
ouest vers le sud. Les Toltèques

,
puis les

Sept-Tribus, comme on le sappelle, les Che-
chenecks et les Aztèques sont tous repré-

sentés dans l'histoire mexicaine comme des

nations successives , arrivant dans l'Ana-

huac ou Mexique. Dans les peintures hiéro-

glyphiques représentant les migrations de

ce dernier peuple , on le voit, selon Bortu-

rini, traversant la mer ,
probablement le

golfe de Californie, circonstance c^ui ne peut

laisser de doute sur la route qu il suivait.

Ces traditions racontent, en outre, l'arrivée

d'une colonie plus récente, qui avança gran-

dement la civilisation de ces contrées. Manco-
Capac est le plus célèbre de ces colons ,

comme étant le fondateur de la ilynastie et

de la religion des Incas. Un écrivain d'ima-

gination a basé sur cette circonstance et

construit une histoire complète d'une con-

quête du Pérou et du Mexique par les Mon-
gols (50). Il sui)pose que !\Ianco-Capac était

le fils de Kubiaï , emiiereur Mongol ,
petit-

(.S(i) licclierrliei liisloriques rie Rnnkinq sur la cnn-

qiiéte du Pérou cl du Mexique, etc., âtnis le xiii'
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lils (le Cicngis-Klian, qui l'ut envoyé pnr sou
père avec une flotte considérable contre lo

Japon. Une tempête dispersa la flotte , au
point (|u'elle ne put re,u;aj^ner son pays , et

cet auteur imagine qu'elle fut jetée sur les

côtes de l'Amérique , où son commandant
s'établit comme chef. Quelque ingénieuse
et même probable que puisse être cette

conjecture , les preuves (pie l'on fournit

pour l'établir ne sont nullement satisfaisan-

tes. Beaucoup d'analogies i)euvent sans
doute exister entre les Péruviens et les

Mongols, mais on peut facilement les faire

venir d'autres sources. Toutefois les don-
nées chronologiques , la nature de la reli-

gion qu'ils établirent et les monuments
qu'ils érigèrent ne permettent pas de dou-
ter que le Tliil)et ou la Tartarie ne fussent

la jiartie originaire de l'émigration de Manco-
Capac. Secondement , la conq)utation ilu

temps parmi les Américains présente une
coincidence trop marquée dans une matière

de pur caprice, avec celle de l'Asie orien-

tale , pour être purement accidentelle. La
division (lutem|)s en grands cycles il'années,

subdivisées en portions plus petites dont
chacune porte un certain nom, est, sauf des
dilférences insignifiantes , le plan adopté
parmi les Chinois , les Japonais , les Kal-

inoucks, les Mongols et les .Mantchoux, aussi

bien ([ue parmi les Toltèqucs, les Aztèques
et d'autres nations américaines. Le caractère

de leurs méthodes respectives est précisé-

ment le mémo, surtout si l'on conifiare cel-

les (les Mexicains et des Japonais. Mais une
comparaison du zodiaque , tel qu'il existe

chez les Thibétains , les Mongols et les Ja-

ponais, avec les noms donnés par cette na-

tion américaineaux jours du mois, satisfera,

je pense , les plus inrréilules. Les signes

identiques sont : le tigre, le lièvre , le ser-

l)ent, le singe, le chien, et un oiseau ; signes

dont aucune aptitude naturelle n'a ]m évi-

demment suggérer l'adoption sur les deux
continents. Celte étrange coïncidence est

encore comp-létée par le fait curieux que
plusieurs des signes mexicains , manquant
dans'le zodiaque tartare , se retrouvent dans
les Shastrashindous, dans les po>itions exac-

tement correspondantes. Et ces signes ne
sont pas moins arbitraires que les premiers ;

c'est une maison , une canne à sucre , un
couteau et trois emiireintes de 'pied. Mais
pour traiter convenablement ce sujet, il fau-

drait entrer dans des détails beaucoup plus
minutieux (37).

Enfin, si tout le reste nous manquait, les

traditions si claires conservées en traits pré-

cis et vivantes parmi les Américains, sur
l'histoire primitive de l'homme, sur le dé-
luge et la dispersion, sont si exactement con-
formes à celles de l'ancien luimde, qu'elles

rendent impossible toute hésitation sur leur

siècle, par les Mongols, accompagnés (VéUptinnls ;

L«ml., 1827.

(57) \vtj. les planciies comparatives, otc, dans
le vol. Il (les \ues des Cordillères.

(5.S) Dr Hi'Muoi.ur , Vues des CoidilUrc'i, ih'uK,

p;ig. Ca, G6.

origine. Les .\ztèques, les Mittèques, les Flas-
caltè(jues etd'aulres nations avaientdcs pein-
tures innombrables de ces derniers événe-
ments. TezpiouCoxcox,commeona[)pelle le

Noé américain, est peint dans une arche flot-

tante sur les eaux, et avec lui sa femme, ses
enfants, plusieurs animaux et différentes es-
pèces de grains. Quand les eaux se retirè-
rent, Tezpi envoya un vautour (|ui, trouvant
à se nourrir sur les corps des animaux noyés,
ne revint pas. L'expérience n'ayant pas
mieux réussi avec plusieurs autres oiseaux,
l'oiseau-mouche revint à la fin, [)ortant une
branche verte dans son bec. Dans les mô-
mes peintures hiéroglyphiques , la disper-
sion de l'humanité est ainsi représentée.
Les premiers hommes après le déluge
étaient muets; et on voit une colombe pe^r-

chée sur un arbre leur donner des langues
à tous; la conséquence de cela fut que les

familles au nombre de quinze se dispersè-
rent en ditférentes directions (58). Cette
coïncidence, qui me rappelle que je me suis
encore laissé aller à une digression , sufli-

rait à elle seule pour établir une chaîne
étroite de connexion entre les peuples des
deux continents. Mais , dans le fait, si nom-
breuses, si extraordinaires et si minutieuses
sont les ressemblances entre les traditions de
l'un et de l'autre monde, que dans un ou-
vrage dont je dois dire quelques mots, on a
inséré deux longues et savantes dissertations
pour prouver que les Juifs d'abord etdescliré-
tiens ensuite ont colonisé rAméri(îue (59).

L'ouvrage auquel je fais allusion est la

collection vraiment royale des monuments
mexicains, publiés par Lord Kingborough ;

c'est un trésor de matériaux pour ceux qui
se consacrent à L>ette élude. Il sem!)le ini-

possil)lc de parcourir ces raagnificpies vo-
lumes sans être frappé des caractères va-
riés de l'art c[ui y est déployé. Les figures
hiéroglyphiques représentant la forme hu-
maine, dans des lu'opoiiions ramassées ou
difformes, n'ont rien de commun avec les

reliefs sculptés. Ici nous trouvons de gran-
des figures posées dans des altitudes guer-
rières; là, des femmes assises les jambes
croisées sur des monstres à double tête, avec
leurs enfants dans leurs bras, leur cou orné
de colliers de perles , leur tête couronnée
d'une coiffure conique et quelquefois en
forme d'animaux; ailleurs nous trouvons la

tortue , l'emblème sacré de l'Inde; dans un
autre endroit , nous v(jyons le serpent se

roulant autour d'un arbre , ou des hommes
près d'être dévorés par des monstres infor-

mes ; en sorte qu'on s'imagine examiner les

sculptures de quelque caverne indienne ou
d'une ancienne pagode (tiO) , et j'ajouterai

que le type physionomi(|uei ans ces sculptu-

res n'est nullement aiiu^ricain, mais raiipellu

vivement à resjirit l'ancienne manière in-

(TiO) Les Anliqnilés mexicaines, pi\\j\[éi:s par Aglio,

vol. VI, pag. 252-109, et 'i0y-/i20.

((iO) Voij. le vol. IV, pa.t. i", lli,'. 20, ÔG, 27, 28,
."2; Spéeiiiieii de sciilpline mexieaiiio, en la pos-
session de M. LatourAllai\!,i\ Paris, lli,'. 15, narl. ii

fiL'. 8
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difiiiie. Enfin nous avons une autre classe
do monuments également distincte et qui
semble s'Iiarmoniser avec l'art égyptien :

ce sont des pyramides construites' sur le

même modèle et en apparence pour le môme
but ; ce sont des fyures serrées dans leurs
vêtements, de manière à ne laisser paraître
que les pieds en bas, et les mains de clia(iue

côté, comme dans les statues égyptiennes;
tandis que la coitrure entoure la tète et des-
cend de chaque côté en poussant en avant
a'énormes oreilles

; puis d'autres figures

agenouillées oiî cette toilette est encore
{)lus marquée; en sorte qu'elles pourraient,
comme l'a observé E. G. Visconti, avoir été
copiées sur le portique do Denderah , dont
les chapiteaux leur ressemblent exactement.
Dans les ligures de cette classe , la physio-
nomie n'est nullement la même que dans la

première, mais d'un caractère qui convient
mieux au style de l'art (61).

Qui nous résoudra cette énigme, et nous
dira si ces ressemblances sont accidentelles
ou si elles ont été produites par quehjue
communication actuelle? Assurément c'est

encore là une terre mystérieuse , envelop-
pée de nuages, et il faudra encore bien des
études pour éclaircir des anomalies, récon-
cilier des contradictions et placer nos con-
naissances sur une base j)lus solide. Nous
ne pouvons même surmonter les dillicultés

de ce genre qui se rapprochent le (ilus de
notre temps; nous ne pouvons , par exem-
ple, expliquer comment, ainsi que Muratori
l'a prouvé, le bois du Brésil était au nondjre
des marchandises payant entrée aux jtortes

de Modène en 1306; ou comment la carte
d'Andréa Brianco, conservée dans la biblio-

thèque de Saint-Marc, à Venise , et faite en
1W6 , a pu placer une île dans l'Atlantique
avec le nom même de Brasile. Conduen
plus de dillicultés ne devons-nous pas ren-
contrer , quand nous essayons de dénouer
1 s nœuds compliqués de" l'histoire primi-
tive, ou de reconstruire les annales des an-
ciens temps, avec quelques débris de monu-
ments 1

Soit que nous adoptions l'opinion de
M. Martins et que nous considérions avec
lui les nations américaines comme tombées
d'un haut état de culture intellectuelle dans
leur état présent de barbarie, soit que nous
essayions de trouver une autre explication
pour les phénomènes qui ont conduit le sa-
vant-Bavarois à cette supposition, nous de-
vons reconnaître qu'il y a dans l'histoire

morale et intellectuelle des tribus indigènes
de rAméri(|ui' plusieurs traits qui servent à

les distinguer, et qui leur donnent (du moins
à la grande inajorité de la race) un caractère
national commun. Leurs langues, |)ar ce ca-

chet auquel nous avons déjà l'ait allusion,

iniliquent ])eut-être plus cl'liabitude de ré-

lli!\i(in, plus de capacité p.pur l'observation
des vrais rapports que les idiomes grossiers
de plusieurs races de l'ancien continent.
Les coutumes et les institutions nationales et

beaucoup d autres traits auxquels M. Martins
a attaché tant d'importance, s'ils ne suffisent

l)as pour établir complètement son hypothèse,
prouvent du moins des habitudes de médita-
tion, un développement de la pensée et une
culture de l'esprit qui indiquent unétattrès-
dill'érent de celui des sauvages en général.
Nous pouvons, en outre, observer chez les

Américains quelques caractères moraux qui
servent de même à les distinguer : une cer-
taine vigueur, une certaine énergie de ca-
ractère sont, dit-on, unies chez eux à une
tendance à la cruauté et à un esprit de ven-
geance. Les alfections sociales i>araissenl

avoir moins d'influence sur eux que sur la

|)lupart des autres races humaines: les Bé-
douins des déser;s de l'Arabie sont cruels et

vindicatifs sans doute, mais leurs mauvaises
passions exercent sur eux une influence plus
passagère que la somliro méchanceté des
Américains. Le contraste entre les nomades
de l'Asie et de l'Amérique est frajipant en
plusieurs points ; il a été tracé par un des
plus éloquents écrivains de notre époque,
M. (le Chateaubriand, qui avait eu occasion
d'observer les deux races dans leurs solitudes
natales. Dans la citation que je vais faire do
ce passage, mes lecteurs remarqueront peut-
être avec intérêt la difl'érence des conclu-
sions auxquelles sont parvenus, en méditant
sur les mêmes faits, le naturaliste allemand
et le poëte français.

« Ce qui distingue surtout, dit M. de Cha-
teaubriand, les Arabes des peuples du nou-
veau monde , c'est qu'à travers la rudesse
des premiers , on sent pourtant quelque
chose de délicat dans leurs mœurs : on sent
qu'ils sont nés dans cet Orient, d'où sont
sortis tous les arts, toutes les sciences, tou-
tes les religions. Caché aux extrémités do
l'Occident, dans un canton détourné de l'uni-

vers, le Canadien habite des vallées ombra-
gées par des forêts éternelles et arrosées par
des fleuves immenses; l'Aralie, pour ainsi

dire jeté sur le grand chemin du monde, en-
tre l'Afrique et l'Asie, erre dans les brillan-

tes régions de l'Aurore, sur un sol sans ar-
bres et sans eau. Il faut, parmi les tribus des
descendants d'Ismaël, des maîtres, des ser-

viteurs, des animaux domestitjues, une li-

berté soumise à des lois. Chez les hordes
américaines, l'homme est encore tout seul

avec sa lière et cruelle indépendance : au
lieu de la couverture de laine , il a la peau
d'ours ; au lieu de la lance, la flèche ; au lieu

du poignard, la massue; il ne connaît point
et il dédaignerait la datte, la pastèque, le lait

du chameau : il veut à ses festins de la chair

et du sang. Il n'a point tissu le jioil de chè-
vre ])Our se mettre à l'abri sous des tentes :

l'orme tombé de vétusté fournit l'écorce à sa

hutte. Il n'a point dompté le clieval |)0ur

suivre la gazelle, il prend lui-même 1 ori-

gnal à la course. Il ne tient point jiarson ori-

gine à de grandes nations civilisées; on ne
rencontre point le nom de ses ancêtres dans

les fastes des empires; les contemporains do

(Gl) Voir le spécimen de sculpture mexicaine, p. 1, (i;;. I et suiv., 48, etc.
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sesaïeu\sont(Je vieux chônes encore dcjiotit.

Mo'iiuinents de la nature, et non de This-

toire, les tombeaux de ses jières s'élèvent in-

connus dans les forêts ignorées. En un mol,
tout annonce chez l'Américain , le sauvage
qui n'est point encore parvenu à l'état de
civilisation , tout indique chez l'Arabe,

l'homme civilisé retombé dans l'état sau-
vage (62). >

Quelques différentes que soient les con-
clusions auxquelles sont arrivés en définitive

les deux écrivains, il paraît qu'ils ont par-

tagé l'un et l'atilri.', relativement aux traits

saillants du caractère américain, l'impres-

sion qu'a produite, chez tous les hommes ca-

]iables de réflécliir, la contemplation des
mêmes phénomènes ; tous ceux qui ont ob-
servé avec soin ces espèces de brutes que
l'on trouve encore dans quelques coins re-

culés de l'ancien continent, ces sauvages stu-

)iides, unii]uemeni occupés du soin de satis-

faire leurs appétits grossiers et incapables de
fixer sur quelque autre chose ([ue ce soit leur

attention, tous ceux, dis-je, qui ont ol.iservé

attentivement ces hommes et les ont com-
parésaux indigènes du nouveau monde, ont
été frappés de la sujtériorité des Américains
sous le rapport de la j>rofondeur et de l'é-

nergie des sentiments, de la vigueur de l'es-

prit, de l'aptitude à la réllexion, du coura^'e,

de la persévérance. Ce qui les a non moins
vivement frapjiés , c'est la taciturnité et le

défaut de sociabilité de ces hommes, l'ab-

sence chez eux de jiresque tout sentiment
alfectueux , l'orgueil qui se montre aussi

bien dans leur afîectalion d'indifférence jiour

les ojtjets ca|ial)les d'éveiller leur curiosité,

que dans leur ajiparence d'insensibilité au
milieu des douleurs, la profondeur de leur
haine, l'ardeur de leur soif de vengeance, la

dissimulation sous laquelle ils cachent leurs

projets infernaux, enfin toutes ces ([ualilés

odieuses qui ont porté quelques personnes h

supposer que les descendants du premier
meurtrier étaient allés chercher un refuse
dans les sombres forêts de l'Amérique, loin

des yeux des hommes, loin des êtres Ijien-

veillants.

La crAniologie des nations américaines a
fait tout d'un coup un pas immense, grAce
aux savants travaux du docteur Morton,dont

'

le magnifique ouvrage est bien connu de
tous ceux qui portent intérêt aux recherches
ethnologiques. Cet écrivain a observé beau-
coup de faits importants dont on ne pourra
dé'^ormais se dispenser de tenir compte dans
riiistoire physique des races améiicaines
considérées chacune en j)articulier; mais les
ty|)os d'organisation c|ue i>résentent ces ra-
ces sont trop multipliés, et les traits qui pa-
raissent les distinguer, trop fugitifs ou trop
failjlement marqués pour servir de base à
une distribution des indigènes du nouveau
monde en groupes ethnologiques. Je citerai

cependant , d'après l'ouvrage du docteur
Morton, les résultats généraux de la compa-

(G2) Ilinéraire de Paris à J('ruf.tilcm.

(03 Relation d'un vvij^igc de la mer du Sud aux

raison qu'il a faite des crûne^ américains
«Après avoir examiné, dit cet écrivain,

un grand nombre de crânes, j'ai trouvé que
les nations situées à l'est des monts Alie-
ghanis et celles qui leur sont unies par des
liens de parenté, ont la tête jikis allongée
que les autres tribus américaines. Cette re-
marque s'applique spécialement à la grande
souche Lenai)é, aux Iroquois et aux Chero-
kees. A l'ouest du Mississipi, nous retrou-
vons encore l'allongement de la tête chez
les Mandans, les Uicaras, les Assiniboines
et quelques autres tribus ; mais, même dans
ces cas, la troncature caractéristique de l'oc-

ciput est toujours plus ou moins apparente,
pendant que beaucoup de nations à l'c-st dt>s

montagnes Roclieuses, tels que les Osages,
lesMissouris, les Dacotas et plusieurs autres,
nous otfrent cette forme arrondie de la têto

qui est si caractéristique de la race. La même
conformation est commune dans la Floride

;

mais quelques-unes de ces nations sont évi-
demment de famille Toltèque, comme l'at-

testent leurs caractères physiques aussi bien
que leurs trailitions. Les têtes des Caraïbes,
tant des Antilles que de la terre ferme, sont
aussi naturellement arrondies, et , d'après
ce que nous avons pu faire d'observations,
ce caractère persiste chez des races plus mé-
ridionales encore, chez les nations situées à
l'est des Andes, chez les Patagons et chez
les tribus indigènes du Chili. Bref, le dé-
faut de saillie de la portion occipitale du
crâne paraît caractériser un nombre i>lus ou
moins grand d'individus dans toutes les tri-

bus qui se rencontrent depuis la Terre de
feu jusqu'au Canada. Si nous examinons par
derrière les crânes américains, nous voyons
que le contour occipital est modérément
courbé extérieurement, qu'il s'aplatit vers
la protubérance occipitale et se rentle à par-
tir de ce point jusqu'à l'ouverture de l'o-

reille. Des protubérances pariétales au ver-
tex, les parois crâniennes se rapprochent en
se courbant légèrement, de manière à donner
dans leur ensemble une surface conique ou
plutôt prismatique.

« >L de Humboldt a remarqué qu'il n'y a
sur tout le globe aucune race chez laqueHe
l'os frontal soit aussi fuyant et le front aussi
petit; il faut observer cependant que le peu
de hauteur du front est, jusqu'à un certain

point, compensé par sa largeur qui est en
général considérable. Le front plat était con-
sidéré par un grand nombrede tribuscomme
une beauté, et cette étrange idée est ce qui
a conduit principalement à l'habitude de
mouler la tète au moyen d'une compression
exercée dans l'enfance.

« Quoique les cavités orbitaires soient
grandes, les yeux eux-mêmes sont plus pe-
tits que ceux des Européens, et Frezier (031

nous assure que les femmes puekhes (lu'ii

vit au Chili les avaient d'une petitesse qui
les rendait complètement hideuses. Les yeux
sont profondément enfoncés dans la têïe, et

côles du Chili, du Pérou, fait pendan! ta anncct

ill-l à 1716; Paris, 17r
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semblent l'être encore davantage par suite
de la saillie J.es bosses sourcilièrcs qui sont
très-bas plaoéeç.

« Pai-mi. les Indiens de l'Amérique du
Nord, il est très-rare de voir se prononcer
nettement cette obliquité des yeux qui est si

généra ie chez les Malais et lesMongols; mais
Spix fft Martins l'ont observée dans quelques
tnlnisbrésiliennes,etdeHumboldt, danscelles
dfe rOrénoque : parmi les Pouris, le prince de
^Yied a vu un homme qui, sous ce rapport,
comme sous beaucoup d'autres, ressemblait
d'une manière frappante à un Calmouque,

« Ce que nous avons dit ailleurs de là

forme des orbites osseuses est applicable,
pour ainsi dire, à tous les individus, sans
exception : le bord supérieur n'est que très-
légèrement fiourbé, pendant que l'inférieur
peut être comparé à un cintre renversé, et

que les Ijords latéraux offrent une courbure
qui tient le milieu entre les deux autres. Ce
fait est particulièrement intéressant à cause
du contraste que nous présente la race ma-
laise, chez laquelle l'orbite est allongée et à
bords parallèles. Cette dernière conforma-
tion eejjendant se trouve quelquefois dans
les têtes américaines, mais ce n'est guère
que dans celles qui ont été déformées par une
pression exercée sur l'os frontal.

« Le nez constitue un des traits les i)lus

prononcés et les |)lus uniformes du type
de visage indien. Chez pres([ue tous les" in-
dividus il a une forme décidément arquée
sans cependant être aquilin; il est excessive-
ment rare de trouver parmi eux un nez ]ilat.

« Les cavitéi nasales correspondent aux
dimensions extérieures du nez, et l'extrême
finesse d'odcH'at que possèdent les Améri-
cains indigènes a été attribuée au grand dé-
veloppement de la membrane olfactive;
mais chez eux probablement la perfection
de ce sens, aussi bien que du sens de l'ouïe,

tient en grande partie à la fré([uence des oc-
casions qu'ils ont d'en faire usage, et à l'at-

tention qu'ils apportent à recueillir et à
comjiarer ses moindres indications.

« Les pommettes sont grandes et saillan-
tes, et inclinent rapidement vers la mâ-
choire inférieure, donnant ainsi à la face
une forme triangulaire. La mâchoire supé-
rieure est souvent allongée et très-inclinée
en avant, mais les dents ont en général une
direition verticale. La mâchoire inférieure
est forte et massive ; les dents sont grandes
et lieu sujettes à se gâter ; il est rare d'en ren-
contrer qui portent des traces de carie, mais
il est commun de les trouver fort usées, par
suitede la mastication de substances dures.»
Tout intéressantes et imi)ortantes que

soient ces observations, elles ne nous four-
nissent point les moyens d'établir des divi-
sions parmi les races américaines, et de les

grouiier conformément aux allinités existan-
tes entre les différentes tribus. Nous voyons
dans le nouveau continent, aussi bien que
u'ans l'ancien, que des tribus dont les carac-
tères pjiysiquessontdifférents nuitrent pour-
tant dans les mêmes familles de nations. La
reniarqne que rous avons citée du docteur

Morton nous en offre un exemple, puisque
les Mandans, les Minetaris et les Osages
dont il fait, d'après la forme de leurs têtes,

une classe à part, sont connus connue étant
de la grande famille des Sioux , famille à
laquelle appartiennent également les Daco-
tas et d'autres tribus caractérisées par une
conformation différente de la tète.

L'airmité des langues fournit la seule base
solide pour les arrangements ethnologiques,

et c'est la méthode qu'ont suivie en effet les

grands philologues de la race américaine,
du Ponceau, Pickering et Gallatin. Nous
devons suivre ce fil jusqu'au j'oint où il

nous conduit, et, dès qu'il vient à nous
manquer, nous devons nous contenter de
probabilités, de ce degré d'approximation vers
la vérité historique auquel on peut attein-

dre en se laissant guider par l'examen des
circonstances géographiques et de quelques
autres données analogues.
AMERICAINS INDIGÈNES, point de vue

psychologique apprécié. Voy. IUces hc-
lUalNES

AMÉRIQUE DU NORD. Voy. EsQriMACx ;

Atuapascas ; Algonquins ; Alléghamens
;

Sioi X ; — Califgrmens ; Nootka-Colom-
IJIENS.

AMÉRIQUE DU SUD. — Le nombre des
races distinctes dont se compose la popula-
tion de l'Amérique du Sud paraît , d'après

les observations les plus récentes n'être jias

aussi grand, à beaucoup près, qu'on l'avait

d'aijord supposé. A mesure que les langues
ont été mieux connues, on a \m faire des
rapprochements dont le résultat a permis do
réduire notablement le nombre des familles.

Aujourd'hui nous sommes en état de rappor-
ter avec quelque certitude, à un nombre de
groupes comparativement fort petit, une
nuiltitude de dialectes cpii avaient été long-

temps considérés comme autant de formes
distinctes. 11 faut avouer cependant que l'his-

toire des langues de l'Amérique du Sud
est encore dans l'enfance : car, bien qu'elle

permette dans plusieurs cas particuliers de
constater les affinités existant entre deux
nations séparées par un grand espace de
pays, il s'en faut de beaucoup qu'elle nous
offre les ressources suffisantes pour classer

et grouper convenablement les races de cette

partie du monde. Le seul essai un peu satis-

faisant de répartition qui ait été fait jus-

qu'ici , repose sur une tout autre base, et

part de doimées purement physiques, relati-

ves les unes à la configuration du pays, les

aiitres aux formes corporelles des habitants.

En faisant, avec discrétion, usage de pareilles

données, on [larvient, comme le remarque
un écrivain philosophe qui s'est particuliè-

rement ocrupe de riustoii'c des nations de

i'Américiue du Sud, à diviser la population

entière de cette grande jiéninsule en un
petit nombre de groupes parfaitement dis-

tingués les uns des autres {jar leurs caractè-

res physixpies, et en même temps à établir ce

fait ca|iital, que les différences en question

sont dans lui rapport constant avec les con-

ditions gé(F;rnphiqucs des diverses régioi'.s.
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Avant (l'aîlcr i>)us loin, nous devons faire

renianiuer qu'il n'y a aucune partie du
monde dont la géographie physique se des-

sine pardes traits aussi tranchés que celle de

l'Amérique du Sud, aucune dans laquelle

les diverses régions se distinguent aussi

nettement entre elles ])ar leurs caractères

physiques. « L'Amérique du Sud, dont la

superlicie est égale à plus de la moitié de
celle de l'Europe, s'étend, dit M. d'Orhigny,

depuis la zone, torride jus((u"aux régions

glacées de la Terre de feu. Sa constitution

orographique l'élève du niveau de la mer
aux neiges perpétuelles ; son sol est on ne
peut plus varié dans ses formes et dans son
aspect. A l'occident, une vaste chaîne de
montagnes qui s'élève jusqu'aux nues, suit

les rives ;du grand Océan ;
glacée à son ex-

trémité méridionale, sous la zone torride

elle offre partout les climats les plus di-

vers : stérile, sèche et brûlante sur les

pentes ahruptes de son versant ouest; tem-
pérée ou froide surses immenses plateaux

;

couverte d'une végétation sur les pentes lé-

gèrement inclinées de son versant est. A
l'orient des collines basses boisées, bornées
par l'océan .Atlantique offrent une unifor-
mité remarquable d'aspect, de composition,
de formes. Au milieu de ces terrains si dis-
tincts, des ])laines immenses, d'abord froi-

des arides et sèches sur les parties méridio-
nales, puis tem|)érées, verdoyantes. avec un
horizon sans bornes sur les ])ampas; brû-
lantes enfin et couvertes de forêts sous la

zone torride. Tels sont les traits généraux
de la nature dans les lieux dont nous par-
lons. Nous verrons plus tard l'influence

qu'ils exercent sur les caractères physiques
et moraux des hommes qui peuplent ces di-

vei'ses parties. »

On i)eut diviser comme il suit les trente-

neuf nations de l'Amérique méridioriale :

FAMii.i.n oi'if"t'F>^E- 1 Qiiicliiias.

1,515,-100. 1 .\ymar;)s.

Toiiil foncé, formes massives, Uaits prononcés, ( Alacamas.
pîiysiononiio sérieuse. / Cliangos.

' Yur.icarès.

I

Moféléiics.

Tacanas.
I Maropas.
Apolislas.

- FAMILLE ANTISIENKE.

i.i5,000.

Teint pins clair, formes moins massives, Irails

plus clféminés.

FAMII.I.E AltACCANlEN.NE.

3i,000.
)
Aucas.

Habile dans les Andes, vers les confins dnJFuégicns.
Chili et de la Patagonie

;
peuple belliqueux.

RAMEAU
MEUIDIONAL.

2,000,000. Les caraeleres des .

peuples de ce rameau sont plus va-

/

riables que dans les Indiens duf
Nord ; c'est parmi eux que se lrou-\
veni les nations les plus propres à

la civilisatioii.

S,'i>l familles.

FASHLLE TAMI'ÉENXE.

32,.'i00.

S'clcnd depuis le détroit de Magellan jusqu'au
nord de Picolmayo ; teint brun marron ; taille

Irès-grande; nez court, é|)alé; traits prononcés :

physionomie hoiJe, souvent féroce.

FAMM.I.E CUlQriTÉEXNE.

19,500.

Habite le sud-est de la Bolivie : teint brun
clair; formes peu robustes; taille moyenne; li-

gure enjouée ei vive; pommettes non saillantes;

bouche moyenne; levnjs minces.

'Palagons.

I

Puelches.

I

Charmas.
Mocobis.
Malagnayos.

' A1)ipones.

I Lenguas.

Samucus.
(iliiqiiitos.

Saravécas.
Oadvès.

Cnruminacas.
Covarécas.
Cinavés.
Tapiiis.

Curncanéeas.
Paionécas.

Corabécas.

SMoxos.
Cliacapu:as.

Itonomas.

, _
,

Caniehanas.
<^. du liré^il : teint brun oliv.àlre, peu foncé; nez \Movinias.

court, peu large; lèvres et pommelles peu sail-iCayuvavas.

lantes : physionomie douce, un peu enjouée. | Pacagiuiras.

Vlléués.

FAMILLE r.tiAIlAXU:X.\E. l

5.j7,000. l Caraïbes.

S'étend depuis la mer des Antilles jusqu'au JCuaiai.is.

I Rio de la Plala ; composée de peuplades sau-\ l'.olocudis.

\vages converties par les missionnaires du xvnr/Tnj)is.

siècle. {

Sur la chaîne des Andes, sur les deux versants et sur la (ôtc du grand Océan, une nuis-
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snnto ninnareliio, rcllu dclncas ouQtiichuas,

louait rcHiiiics sous sa domination toutes les

trihus montagnardes, depuis Quito jus-

qu'au Chili. Cependant vers l'est, elle n'at-

teignait jias jusqu'aux grandes plaines qui

s'étendent de ce côté, à partir du pied de la

cordillère, et vers son extrémité sud, elle

laissait dans leur indépendance les belli-

queux Araucaniens et les tribus de pé-
cheurs des îles Chiloe.

Toutes ces nations sont réunies par

M. d'Orlngny en un seul groupe, désigné

sous le nom de race ando-péruvienne. Les
contrées qu'elles habitent se ressemblent
beaucoup par leur configuration, et les hom-
mes ont aussi dans leur structure corporelle

une grande ressemblance qui n'exclut pas
d'ailleurs de nomlireuscs variétés.

A l'est des Andes péruviennes, et presqu'à

partir de leur pied, un pays plat et sensi-

blement de niveau, s'étend vers l'Atlanti-

que ; les immenses plaines parcourues par

l'Orénoque et le Maragnon ou rivière des

Amazones, et par les principales rivières qui

portent à ces grands lleuves le tribut de

leurs eaux, constituent une seconde région

dont les traits géographiques contrastent

avec ceux de la première. C'est là le séjour

des nations dont se compose le second
groupe, natioris parmi lesquelles se trouvent

les races les plus ;largement répandues de

tout le nouveau monde : les Caraïbes, les

Tupis et les (îuaranis. Ce second groupe est

celui que notre auteur désigne sous le nom
de rai-e brasilio-guaranienne.

Dans les parties centrales de l'Amérique
méridionale , entre les deux régions ci-

dessus indiquées, sont les pays qui appar-
tiennent au troisième groujje. Il y faut ajou-

ter cepenilant les pampas du midi, c'est-à-

dire toutes les grandes plaines qui s'éten-

dent, en gardant'toujours un même niveau,

au midi de la rivière de la Plata. Les tribus

appartenant au groupe que nous considé-

(61) La lril)u des Chnmins, inii vivait cnlrc les

rivières L'niguay, Ybicui cl Uio-Négro, presque eii-

lièrcnicnt ilérriiiie, dans le coinaiU de l'année ISôi,

par le général don Frucliioso lliliéra, présidenl de

la rép;il)li(nie oiientale, avait conservé, jusqu'à ces

derniers temps, louie sa férociié piiniiiive. Jamais

CCS sauvages n'ont pu supporter le joug de la civili-

sation, mÔMnc au plus bas degré, et chaque fois

qu'ils ont espéré quel{iues cliauccs de succès, ils se

sont préi ipilés comme des bêtes féroces sur les pai-

sibles liabilanls des campagnes, menant tout .i feu

cl à sang sur leur passage, ne faisant pas même
grâce de la vie auv femmes el aux cnfarils. Le prc-

siilcnl Kibéra, voyant qu'il élail i-npiissible de vivre

en paix avec ces iiTiiblrs voisins, (|ui élaicnl venus
asseoir leurs lenles jus(iM':\u|ir(''s des rives du Uio-

Négro, el qui' lous li'S iiioyciis de doiiccMi- dont on

avail use à leur ('^ard Uf pro liiisaieiil aucun ellrl,

lésolill de leur taire niic giiei i<' à nicirl ; et après

lUie ( anq):igne île i|iirli|ni's mois, il a èliî assez, heu-

reux pour dèhanasseï- scm pays tle leur piésence.

Le plus L'ranil nondire de ces sauva;,'es a péri dans
les condials, el le peu qiii en est rcsic a élè oblige de

fuir au loin dans les dcserls, d'où il n'est pas pro-

Iml.le ipi'ils puiss;'nl sortir d'ici à longtemps. Une
dou/aine (riioMiines ou femmes, échappés à la morl
cainme par miracle, ont clé laiis prisonniers. On en

rons maintenant peuvent être rangées dans
trois classes assez distinctes : 1° Les habitants
des pampas coiuprenant les PatagouN et
d'autres nations qui, dans le Paraguay, occu-
pent un pays plat et dénué de forêts : ce
sont là les nations équestres de l'Amérique
du Sud .

2" Les habitants des forêts, qui vivent
dans les petites vallées boisées de la pro-
vince de Chiquitos. 3" Les habitants des
plaines basses de la province de Moxos, où
les eaux des rivières n'ayant ciu'une pento
insensible, courent à. peine et s étendent en
largeur au point de former en quelque sorte
de grands lacs. Tous les jieuples dont se
composent ces trois catégories sont réunis
par Si. d'Orbigny en un seul groupe, qu'il

désigne sous le nom de race pampéennc;
c'est la race méditerranéenne de l'Amérique
du Sud de Pritchard.
Depuis l'arrivée des Espagnols, il s'est

opéré dans la position relative des nations
qui nous occupent quelques changements
qu'il convient de signaler. Antérieurement
même à cette époque les Caribes ou Caraï-
bes de la côte nord avaient fait de grandes
conquêtes dans l'intérieur, mais la monar-
chie des Dicas, au Pérou, était restée la plus
puissante des dynasties de l'Amérique du
Sud. Les Incas"et les Aymaras s'étant plies
au joug de l'Espagne, et aj-ant CFiibrassé le

christianisme ne quittèrètit |)oint le pays
où leurs vainqueurs les avaient trouvés ;

mais les fiers Araucaniens s'éloignèrent

des colonies espagnoles du Chili ; et, pour
conserver leur indépendance, ils émigrè-
rent vers le sud et passèrent dans les pam-
pas ; les Pécherais restèrent dans leurs ro-
chers glacés, les Patagons dans leurs arides
plaines. Plus récenunent, les Puelches ont

.

quitté les bords de la rivière de la Plata pour la

]iariie méridionale des pampas ; les Charmas
ont été exterminés de la Banda orientale et

d'Entreriosfti'v); lesMbocobis et lesLenguas
demeurent dans leur ancien séjour. Les

conduisit quatre en France, il y a quelques snnécc;
loul Paris a pu les voir el remarquer leur morne
apathie, qu'on aurait pu prendre pour de la résigna-
lion, mais qui eiit lait place :i la fureur la plus rc-
doulable s'ils avaient pu se livrer en loulc liberlé à
leur sanguinaire instinct.

Les Charruas ont le leini couleur de cuivre rouge.

La forme de leur lèle est presque ronde; leurs yeux
sonl petits, mais vifs el briUanls; leurs jambes,
fortes et un peu arquées , intliquent l'habiluile du
cheval. Pour le reste, leur physique difl'ère peu de
celui des autres Iribiis, si ce ii'esl sous le rapport de
la barbe el des moustaches. La bail)e foinie un bou-
quet pointu à l'evlrèmilé du menton ; les moustaches
sont d'un poil lan; el but riuh', ipii augmente fair

de dureté de leur plivsior.oiuie. Leur adresse
"

dompter les chevaux sauvages est incroyable, ne I

seivaiit ni de selle, ni de mois, ni d'éperons, ma' i

seuleiueiit d'une courroie de cuir tresse passée dai..

la bouche du cheval. Leurs armes soiil : la lance,

les llèches, la fronde, le liiccl el les boules. LeUi'

habilliinent consiste en un nu)rccaii de cuir ou de
peau de bêles fauves, (piclquefois aussi d'un mor-
ceau de drap gi'ossicr doni ils se ceignenl les reins,

cl une espèce de cape ou manteau lait des mêmes
matières, avec lequel ils se couvrcnl les épau.es,

ayant soin de placer le poil en dessous. Le dessus
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nations clos provinces de Moxos et Cliiijui- nnnt h chacuno des rnces, et lo total, fommo
los se sont converties au christianisme, et on le peut voir, olfre encore un cliiffre con-

onl pu rester dans le pays de leurs ancêtres, sidi^'rahle. Un pareil fait, quoiqu'il n'ôte rien

Les Antisiens n'ont jioint non jilus changé aux rij^çucurs de la conquête (rigueurs qui,

do demeure : une partie a embrassé le nous l'espérons, doivent être imputées aux
christianisme, une autre est restée sauvage soldats et non aux ministres de la religion),

dans les mômes lieux oii elle se trouvait à un pareil fait, dis-je, a certainement cpiei-

ré|)0(pie de l'arrivée des Espagnols. En que chose de fort honorable pour l'Eglise

somme, il n'y a pas eu de grands déplace- eatholi(|ue romaine, et, quand on le rappro-
ments , et, excepté dans le voisinage des che des faits que nous présente rAméri(iuo
villes , oCi dilférentes tribus se sont mêlées du Nonl, jette une ombre bien noire sur
et ont donné naissance h une population l'histoire du protestantisme,

croisée, excepté dans les cas rares des na- Chrétiens. Non Cbr.

lions qui, par amour pour la liberté, ont nrancho péruvienne 1,3I;;,«2
renoncé à leur terre natale, 1 Amérique du lîranclio .intisienne 11,857 2,700
Sud présente aujourd'hui t^ peu près la lîr.inchc araucaniennc 34,000

même dislribution de races qu'à l'époque lîi'anclic paiagonicnne 100 32,100

de sa concMiête. Le nombre des individus, lînnuho cliiilinrénine 17,755 l,ri00

au contraire,a notablement changé. î'''-'""''*" ni.,xci.nnc 23 7^0 3,.4!»7

l'armi les grandes nations de l'Amérique, ''''"'«'"^ brasiho-guaran.e.mc. 222.0,>b 20,100

on n'en cite guère que trois qui soient ce-
-p^jj^l ^ ggo g^ g^ ^g^

lèbres par l'étendue de leurs migrations; '

les autres sont restées presque complète- Il paraît d'après cette table qu'il y a dans
ment sédentaires. Ces trois nations sont les l'Amérique du Sud plus d'un million et

Quichuas, lesTiuaranis et les Araucaniens. demi d'indigènes de race pure qui profes-

Nous voyons les premiers, sous la conduite sent le christianisme. La race américaine,
de Manco-Capac, descendre du plateau de grAce aux elforts des missionnaires, est cïes-

ïiticaca, et s'avancer au nord jusqu'à Cuzco; tinée h prolonger son existence dans les siè-

jiuis, animés par rcs])rit de conquêtes, s'é- des h venir, et quoiqu'il soit dans l'ordre

tendre, plus loin encore vers le nord, jusqu'à des choses possibles qu'elle fmisse par sn
Quito, et dans la direction opjiosée jusqu'au confondre avec la race européenne, il n'en
Chili, lanlôt suivant le sommet des Andes et pourra résulter qu'une amélioration, puis-
tantôt les bords de la mer. Nous voyons de qu'il j)araît que la race croisée est physi-
même les Guaranis côtoyer les rives de quement plus forte que l'une ou l'autre des
l'Océan en marchant vers le nord, et, tandis deux races dont elle dérive.

(|ne quekiues-unes de leurs hordes belli- Caractères physiques des races de VAmù-i-
(pieuses s'avancent sous le nom de Caraïbes que du Sud.—llien n'est plus faux que l'asser-

jusque dans les Antilles, d'autres, sous le tion si souvent répétée d'Ulloa, que tous les

mêmenom,remontentrOrénoque, l'Amazone indigènes de l'Amérique méridionale ont
et leurs affluents; d'autres troupes cependant une même couleur de peau, et que cette

marchent vers le sud, et, suivant le cours couleur est le rouge ou le ton cuivré. De
du Parana, descendent vers Buénos-Ayres; Humboldt dit: «La dénoii;ination d'hommes
enfin, à une épo(pie connue, on en voit des rouge cuivré n'aurait jamais pris naissance
bandes innond)ral)les partir du Paraguay, et, dans l'Amérique équinox'ale pour désigner
tournant au nord-ouest, traverser les plaines les indigèr.es;» et M. d'Orbigny étend la

de la"]irovince de Chaco pour venir se fixer même observation aux parties australes du
sous le nom tle Chirigiianos au pied du ver- continent. Suivant ce voyageur, (jui a beau-
sant oriental des Andes péruviennes. Quant coup et bien observé, chez les indigènes de
aux Araucaniens, ils ne nous présentent (pie l'Amérique du Sud la peau présente deux
des émigrations partielles, dans lesquelles couleurs distinctes, dont chacune peut pren-
ds se transportent des Andes vers les j)laines drc les nuances plus ou moins foncées, plus
de l'est. La marche générale des Guaranis a ou moins claires : l'une de ces couleurs est

été presque toujours du sud au nord, les le brun olive, l'autre le jaune. Les naturels

autres migrations ont été des irradiations on du Pérou, des pampas de l'Araucanie, des
5ens divers autour d'un point central. ])rovinces de Chiquitos et de Moxos sont do
En voyant (pielle est encore aujourd'hui couleur brun olive. Les tribus brasilio-gua-

la population des tribus appartenant aux raniennes sont de couleur jaune. D'après les

laces de rAméri(pie du Sud, on éprouve un rapprochements qu'a élablis M. d'Orbigny,
ceriain soulagement de ne pas trouver dai:s il ne paraît pas fpie les variétés de couleur
«cite moitié (lu nouveau continent une ré- suivent les ditférences de latitude, mais il

pétition de l'allligeante peinture que pré- semble (jue l'état de sécheresse ou d'humi-
setite l'autre moitié. Nous donnons ici un dite de 1 atmosphère exerce à cet égard une
lalilcaii où se trouve indiqué, avec toute iniluence manjuée. Dans les lieux (jù l'air

rexa(litu(le((uepermettent les circonstances, est sec, la couleur des habitants est plus
le nond)re des individus chrétiens apparte- obscure; elle est plus claire dans les lieux

(!;' crUo rapp, qu'ils nomment qiiillapi, est ordinai-

rement peint (le couleurs trancliantes, qui forment

des dessins assez réguliers, mais d'un goût fort Iji-

7,arre. L'autre partie du vêtement s'appelle chi-

lipa.
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OÙ il est humide et où les brouillards sont

fréquents. Les observations relatives à la

cùiiti.;uration de la tùte n'ont ])as été négli-

gées jiar notre voyageur, mais elles ne l'ont

conduit h aucune loi générale : la forme du
crâne varie dans chaque tribu. Les Péruviens
ont. cependant communément la tête d'une
forme allongée, légèrement comprimée sur
les cotés, le front un peu saillant, bas et

fuyant à sa partie sujférieure. Les Antisiens

et les Araucaniens présentent ii peu près la

même forme. Chez les habitants des pampas,
la tête est généralement arrondie, presque
ellipsoïde, coulraclée clans sa longueur et

peu comprimée laleraleuienl, avec un front

uioyenneineiit saillant et non fuyant. Les Chi-

quitos nous présentent une exagération de
ce caractère, et leur tête est prcsqiie circu-

laire, tandis que celle des Moxos est plus

oblongue. Celte dernière forme est à très-

peu près celle des Guaranis. On sait que
l'habitudede déformer artiliciellenientla tête

a existé aussi chez quelques nations de l'A-

mérique du sud. Cette déformation était

poussée au plus haut degré chez certaines

nations du Pérou, qui aujourd'hui ne dilfèient

£oint à cet égard du reste des Péruviens,

es Aymaras,"en effet, sont supposés être

les descendants de la nation à laquelle ap-

partenaient les têtes si prodigieusement dé-

formées qu'on a trouvées sur le plateau de

Titicaca.

C'est encore une opinion tout à fait insou-

tenable que celle qu'a mise en avant Ulloa,

ce grand ennemi des indigènes de l'Améri-

que du Sud, lorsqu'il a dit que leur physio-

nomie est en tous lieux la même : Visto un.

Indio de qualquiera région , se puede deiir

que se han visto todos. Il n'y avait qu'un
homme prévenu qui pût hasarder ainsi une
assertion si peu d'accord avec les faits.

M. d'Orhigny, au contraire, assure qu'un

Péruvien diti'ère plus d'un Patagon, et un Pa-

tagon d'un Guarani, qu'un Gre d'un Ethio-

pien ou d'un Mongol. L'expression du visage,

chez ces nations n'est pas non plus la môme ;

elle n'est pas uniformément triste et sévère;

elle diffère dans une même nation sous l'in-

iluence de conditions morales diverses. « Les

Guaranis du Paraguay, de Corientes et de

liolivia, soumis presqu'en esclaves aux co-

lons, ont l'air triste, abattu; l'indifférence

se peint sur leurs traits; ils ne semblent ni

penser ni sentir. Les Guaranis indépendants

ou Guarayos nous montrent une tigure

douce, intéressante, pleine de fierté ; leur

aspect dénote des hommes s[)irituels »

AMOUllS DIVERS. Voy. Affections mo-

rales.

ANALYSE DE LA PENSÉE. Voy. Lan-

gage.

ANATOMIE GÉNÉRALE. —Les différen-

tes subtanccs du corps humain, les solides

et les liquides, renferment des parties élé-

mentaires, nommées eléinenls anfilomiques.

ilc sont les dernières |)ai'ti{iiles (seulement
recontiaissahles au microscope', auxcpiclles

on peut rauuMier par .séjiaratiou mécanique

les différentes substances du corps. Ces élé-

ments sont très-variés sous le rapport do
leur forme et de leur com))Osition chimi-
que , mais pris dans îles conditions données,
chacun d'eux se présente toujours avec les

mêmes caractères.

Les éléments anatomiques d'une même
espèce , ou de différentes espèces, se com-
binent d'une manière plus ou moins com-
plexe pour former les tissus.

Les tissus sont donc des agrégats d'é-

léments anatomiques similaires ou hé-
térogènes , unis par une substance vis-

queuse, gélatineuse ou solide, et dont
l'arrangement est caractéristique pour cha-
que tissu.

Les tissus, en se combinant entre eux, for-

ment les différents organes du corps.

Les parties formées des mêmes tissus

constituent des groupes, nommés systèmes
organiques , par exemple le système osseux,
le svstème musculaire, le système nerveux,
etc.

L'étude de l'état matériel des éléments
anatomiques, des tissus et des systèmes
organiques forme l'objet de l'anatomie géné-
rale.

L'anatomie générale étudie donc : 1° les

caractères physiques , chimiques et micros-
copiques des éléments organiques. 2° Les
tissus ou l'arrangement réciproque des élé-

ments anatomiques (histologie ou anatomie
de textiu-e). 3° Les systèmes organiques,
étude, qui consiste dans l'examen de la

distribution générale d'un même tissu dans
toute l'économie.

Des PROPmÉTÉs phisiques, chimiques et
MICROSCOPÎQl'ES , CONSIDÉKÉES d'iNE MANIÈRE
GÉNÉRALE DANS LES DIVERSES SUBSTANCES DU
CORPS HUMAIN.

—

Des propriétés physiques.—
Les substances du corps obéissent aux lois

générales de la matière : 1° Par leur état

île cohésion et de densité : elles sont à l'état

solide ou liquide, et elles présentent les

degrés les plus divers de densité , depuis la

(luldité la plus com[ilète jusqu'au plus haut
degré de dureté , par exemple l'émail des
dentf, qui donne des étincelles avec l'acier,

a- Par \eur élasticité: plusieurs tissus jouis-

sent d'une élasticité très-prononcée , d'au-

tres en sont entièrement privés; voici

l'ordre , dans lequel ils sont placés quant à

cette propriété : J.le tissu jaune élastique,

2. les cartilages, 3. les tibro-cartilages,

4. les membranes cellulaires et fibreuses ,

5. les muscles, G. les os , 7. les membraties
muqueuses et séi'euses, 8. les nerfs. 3" Par
leur coloration : les substances du corjis de
l'homme présentent (iiverses nuances de
coloration, (jui v/wicnf du blanc au noir et

(lu jaune au ronge foncé. V" Par leur/JWd"
leur spécifique, qui vrrie entre celle do o
graisse (0,892), et celle des os et des dents

(1,877). 5" Par leur transparence : elles jouis-

sent toutes d'iin certain degré de transpa-

rence quand elles sont examinées sous la

l'orme de lamelles ou (jp couches Irês-miii-
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CCS. G" Pai' leur rhaleur spécifique et par leur

conduclibilitépour t'clcclricité. Ces sulisUiii-

res SDiil Ikjiis comluctoiirs de réleclrieilé ,

les poils cxceplés. T Miiis In plus rernar-

qiini)le |iro|iriété des éléiiieiils el des tissus

du cfirps est celle de se trouver inihibés

jwr l'eau, «jui leur coiuuiuiiiijue de la llcxi-

bililé et de l'élasticité.

Cette eau ne paraît pas leur apparicnir

))ar allinité cliimiquc, i)uis(iu'elle s'évapore

]ieu il peu , et qu'il est possible de l'expri-

mer instaiitauémeiit par une forte pression

entre des feuilles de papier gris; aussi peut-

on en augmenter ou en diminuer la quan-
tité. L'eau d'imbihition remplit les espaces
(pii se trouvent entre les ])arties élénien-

l.iircs, et elle est en môme temps retenue
entre leurs molécules comme dans une dis-

solution; (le manière que, môme nu moyen
des meilleurs microscopes, on ne saurait

distinguer des espaces remjtlisd'eau etd'au-
li'cs occupés j)ar la substance organique.

Les corps inorganif|ues ne se laissent

j.as imbiber; ou bien l'eau est jtlacée entre

leurs particules , ou bien elle est intime-

ment unie cl leurs molécules et dans des
jiro|)ortions déterminées, jiar exemple dans
les cristaux. Mais alors si on les sèche,
l'eau s'évapore de suite et brus(}uement ;

tandis que dans les corps organisés imliibés,

file s'évapore graduellement, etsa quantité

n'est pas dans une proportion déterminée.
L'eau qui imbibe les tissus joue un rôle

important dans les fonctions de la nutri-

tion; elle sert de véhicule aux diverses
substances du sang qui pénètrent dans les

tissus pour servir au mouvement de com-
posiiiiiu et de déc(miposition.

Des propriétés chimiques communes à toutes

les substances iln corps humain. — Les sub-
slances de l'organisme humain sont formées
d'un cerlain nonil're des mômes corps sim-
ples (pii! ! i.m rencontre dans la nature inor-

g.iniq(ie.

A ; état de santé, on n en a rencontré
<pie 15. «'-e sont :

1" l'oxygène, 2" l'hydio-

gèno ,.'} le carbone ,
4" l'azote. Ces (jiialri!

cliMuenls constituent à eux seuls la masse
principale des liquideset des parties molles,

en formant les substances protéïniques ou
immédiates du corps; 5° Je soufre, 6" le

jihosphore , qui s'unissent à la protéine
pour constituer l'albutuine et la librine ; le

soufre seul existe dans la caséine, uni ?i

la pi'otéïne ; le phosphore est combiné à

uni! matière grasse particulière du sang,
du cerveau et des muscles ; le soufre et le

ph(is[ihore se trouvent eidin en assez grande
quantité dans les phosphates et les sulfates
alcalins et terreux, qui sont répandus dans
les liquides et les soliiles du corps. 7° Le
<;hlore , uni à d'autres substances pour for-

mer des sels, dissous dans jjresque tous les

li(iuides du curjis ;
8" le lluor, uni au cal-

cium dans le tissu osseux et dentaire; 9" le

jiotas.sium , 10° le sodium, 11° le calcium ,

12' le magnésium, dans les os, dans les

dents , el dans les liquides, à l'état lie sels.

13" Le manganèse, 14° le silicium. Ces

Dictions. u'.AMnnoroioini;.

deux dans les poils ; 15" le fer, dans l'iié-

nialine, le pigment noir, le cristallin el les

poils.

Combinaisons. -^ De ces éléments , les uns
existent a l'étal de pureté, les autres sous
forme de 'ondiinaison liinairc ; ainsi l'azole

et l'oxygène se rencontrenl jiurs, roxygèn<!
et le carbone sous foruic de combinaison
biliaire , dans le sang ; d'où on peut les

dégager au moyen d'une pompe |)neuniali-
que, ou en faisant passer par le sang (l'aii-

tres es|ièccsdc gaz, par exemple , l'hydro-
gène. L'eau et les divers sels, dont on
constate la présence à l'aide de réactifs or-

ilinaires , sont d'autres exemples de corn-
binaisons binaires.

Quelques-uns de ces éléments, l'oxygène,
l'hydrogène, le carbone et l'azote, se com-
portent d'une manière toute particulière
jiour former des composés organiques. Ces
comjiosés orgnniques, nommés principes
immédiats, n'existent (]ue dans la substance
organisée, et jusqu'à ce jour ils n'onl pu
Être reproduits par le chimiste. Les uns sont
azotés, ce sont : la librine, l'albumina , la

caséine, laglobuline, la gélatine et la chon-
drine. Dans' la bile et l'urine on trouve
bien encore des substances azotées, la bi-
line, l'urée, et l'acide uri([ue, mais ce sonl
des substances d'excrétion, el elles ne sont
pas rangées parmi les substances inuiiédia-
tes. Les autres principes immédiats ne sont
|ias azotés; ce sont les graisses, le sucre
et l'acide lactique.

Pour ce qui concerne les propriétés chimi-
ques particulières à ces substances et les

diverses théories émises sur leur mode de
combinaison, consultez les ouvrages de
chimie organique.

Des caractères tnicroscopiques des substan-
ces du corps, considérés d'une manière géné-
rale. — Sous le rapi)ort de leur composition
intime ou microscopique, la plupart des li-

quides du cor|)S sont formés d'une substance
liipiide amorphe et transparente qui renfer-
me des fiarticules microscopiques ou élé-
ments anatomiques d'une forme bien déter-
minée ; tels sonl le sang, le mucus, le lail

et le sj'ermc ; quelques-uns, l'urine et la

bile, n en contiennent |ias.

Les parties solides ou les tissus du corps
sont des agrégats ou des amas d'élénu'nts

microscopiques, unis |iar une piantilé très-

petite de substance inleiinédiaire, vis-

queuse, gélatineuse ou ilurc, ([ui a reçu le

nom de cytobla.sl.èmc.

Dans les tissus ou les parties solides, les

éléments anatomiques sont, pour un espace
donné, en plus grande quantité que dans
les liquides. Ouol(]uefuis cejiendant ces élé-

ments ne sont pas plus nombreux que
dans le sang, par exemple, mais la subs-
tance (lui les unit est solide ; tel est le tissu
cartilagineux.
De la forme des éléments anatomiques. —

La forme di>s éléments m'croscopi(pies du
corps de l'homme est très-variée. I)ans(piel-
qnes tissus, |iarcxemplo, dans l'épilhéléon,

ou reconnaît des cellules 'semblables au;»
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cellules (les iilaïUcs ; dans (r;iiilres ces cel-

lules rcssenilileiil à des globules solides,

|inr cxcmiile, tinns le sang cl dans le nuicu« ;

dans (faulres elles i>rcsenlenl l'aspecl dY--

caiHes, par exem|ile, dans lï'liidcrmc. Dans

le plus grand nombre des tissus du corps,

dans le lissu cellulaire, le lissu jaune élasti-

que, le tissu musculaire, ce sont des rd)res ;

dans d'antres ce sont des cylindres creux ou
dos tubos, tels sont les neris, les vaisseaux

cajiillaircs cl les glandes.

Des vlémenls anatomif/ucs coiisidcrt's aux
lUffcrentcs périodes de leur déieloppemenl. —
Ouelque variée que soit la forme des élé-

n^ientsanatomiqucs lorsqu'ils ont acquis leur

développement complet , tous ceiiendant

i-.résentent, au premier degré de leur déve-
loppement , une forme commune: celle

d'une cellule ; <le manière qu'à une certaine

époque de son existence l'embryon ne pré-

sente d'autres éléments analomiques que
des cellules. Pour comprendre les ilitlé-

rents cliangementsde forme que les cellules

offrent pendant leur transformation en élé-

ments permanents, ils est nécessaire d'exa-

miner :
1" la composition des cellules ;

2° leur mode de développement ;
3° la ma-

iiièrs dont elles se transform.ent en élémei.ts

analomiques pcrmarents.
A. Composilnn d'une cellule. — Les cel-

lules se composent 1" d'une membrane cellu-

laire, transparente, homogène, sans struc-

ture (semblable à une membrane de géla-

tine) ;
2" de leur contenu, qui varie dai;s

les différei'tes cellules; 3" la pluiiai-t des
cellules reiiferment un noyau (jui est situé

hors du centre, attaché h un point quelcon-
que de la paroi cellulaire. Le noyau a une
forme ronde ou ovale, sfihérique ou aplatie;

il est ordiiiairement soliile, quelquefois

creux, quand l'intérieur a été résorbé ; V' or-

dioairemeat on distingue dans le no.yau un
ou deux corpuscules, nommés 7iucléoles.

On peut observer ces différentes parties

sur ré,.iMiéléou de la bouche.
B. Développement der cellules. — Les cel-

lules naissent au milieu d'un liquide d'u.ne

certaine consistance, nonmié cytoblastèine.

Cette substance est composée d'eau tenant

ea dissolution des combinaisons de pro-

téine et de graisse. Bientôt cette substance
se trouble ef on y voit api)araîtrc une foule

tl'e points oiia(îues, exiiènicment ])etits,

nommés granulations élémentaires qui parais-

sent formées de graisse et d'une enveloppe
de protéine. Elles jouissent d'un mouve-
ment moléculaire très-vif, attribué par Uo-
bert Brown aux courants qui se ilévelo[)pei,t

dans le liquide par l'évaporation. Parmi ces

granulations élémentaires on en rencontre
d'un volume plus considérable, à contours
l)ien délimités, ordinairetticnt transparents
au milieu, ce sont les nucléoles. Toutes ces

formations peuvent être considérées comme
une sorte de cristallisatian s'opérant par
suite de la condensation du liquide.

Autour du nucléole se dépose une couche
de substance, composée de grains très-lins,

irrégulière d'abord , mais prenant bien-

tôt des contours nettement circon^crils par
le dépôt successif de nouvelles molécules
entre les anciennes, jusqu'à une distance

bien déterminée du centre. Ainsi se forme
un noyau, à surface bien limitée, mais or-
dinairement un i)eu granuleuse.

Si le dépôt des nouvelles molécules est

plus considérable à la partie superlicielle du
la couche, la surface jieut se condenser en
une membrane ; la partie centrale est résor-

bée et le noyau devient creux comme on
l'observe dans le lissu cartilagineux. La sur-

face du noyau est granuleuse (piaiiil il est

solide; elle est lisse quand il est creux.
La formation des noyaux (pii ont i)lus d'un

nucléole provient do ce que les dépôts so

sont confondus, au mouiciil même où ils so

formaient autour de deux nucléoles Irès-

rapprochés.
La membrane cellulaire se forme d'aiirès

le même procédé. Il so dépose sur la surface

extérieure du noyau une couche de granu-
les très-fins qui, d'abord irrégulièrement dé-

limitée, acquiert ensuite îles contours net-
tement circonscrits, jnir la déposition conti-

nuelle de nouvelles molécules entre les pre-
mières. Celte couche se condense peu à peu
en une membrane, par l'interposition d'un
grand nombre de nouvelles molécules. Cette
membrane c'est la men'ibrane cellulaire.

Tout au commencement île sa formation,
la membrane cellulaire entoure étroitement
le noyau; puis elle s'étend et elle s'éloigne

de celui-ci sans s'amincir, (pielquofois même
elle s'épaissit piuidnnt ipi'elle s'étend; cij

n'est donc jias par une simple extension
mécanique qu'elle gagne on ami)lour, mais
par la déposition de nouvelles molécules en-
tre celles qui la formaient primitivement.
De cette manière elle s'éloigne du noyau, et'

l'espace iiilermé.iiaire so remplit de liquide
ou d'une substance granuleuse variable.

Cette membrane cellulaire se développe
d'ailleurs sur un côté du noyau, tie telle

manière que celui-ci est lixé à un point de
sa surface interne, la portion libre de la

membrane cellulaire le recouvrant comme
le ferait un verio de montre. Quelquefois
cependant il est tixé à un i)oinl île sa surface
externe, comme dans les cellules du cristal-

lin. Il peut arriver que deux noyaux soient
onveloppés à la fois jiar la substance qui so

transforme en membrane cellulaire ; ainsi
so forment les cellules qui renfc'rment plus
d'un noyau.

Il y a un mode de dévehippomeut dos cel-

lules qui diffère essentiellement du précé-
ileiit. La membrane cellulaire se forme au-
tour d'un amas de granules qui ne peut être
considéré comme un noyau, puisqu'il ren-
ferme lui-même le noyau. La inembrana
cellulaire se forme donc par la condensation
de la couche la plus externe d'une subslance
qui devient ensuite le contenu de la celhiL".

Ou rencontre ce mode de fora'ation de 'a

membrane cellulaire, autour de son contenu,
dans le développement des animaux et dans
la formation de quelques produits patholo-
giques.
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Il l'Xi.nIo eiilre la nii'inliraiic cellulaire et

!<:> noyau une difréreine chiniique dont on
n'a pas encore déterminé la nature ; la niem-
luaiu; cellulaire est détruite par l"acide acé-

litpie , tandis que le noyau devient plus

a[)|ian?nt.

De In multipUcalion drs cellules. — La
multiplication des cellules a lieu de plusieurs

manières : i° par génération inlercellulaire.

De nouvelles cellules se forment, isolées les

unes des autres, dans le liquide ou le cyto-

hlastème interposé entre celles qui existent

déjà. C"est le mode de nudliplication le plus
fréquent dans ror;^anisnie complet; ainsi

se forment les nouvelles cellules dans le

tissu corné et dans l'exsudation inflamma-
toire. 2' Par génération endogène, quand de
nouvelles cellules naissent dans l'intérieur

d'une cellule-mère aux dépens de son conte-

nu. Les jeunes cellules détruisent, par suite

de leui' aiMiunulation et de leur développe-
ment, la membrane de la cellule-mère, de-
viennent ainsi libres et peuvent à leur tour

jouer le rôle de cellules-mères. 3" Par seg-

mentulion du, noyau. La muIti|)lication des
cellules par segmentation du noyau a été

observée dans le dévelo|)pement de l'em-

bryon et du tissu cancéreux. Le noyau qui,

daHS ce cas, est ordinairement vésiculeux,
tout en croissant, se divise en deux, en trois,

mais jamais en plus de ([uatre portions ;

cliacune de celles-ci devient le noyau d'une
nouvelle cellule.

Lorsqu'un tissu ne contient pas de vais-

seaux, le développement des nouvelles cel-

lules n'a lieu que dans la couche la plus
rapprochée des vaisseaux du tissu voisin;
ainsi les nouvelles cellules de l'épiderme
ne se forment que dans la couche la plus
rapprochée du derme, tandis que quand les

tissus sont vasculaires les nouvelles cellules

se forment dans toute leur éjiaisseur.

Du développement ultérieur et de la trans-
formation des cellules élémentaires. — Il ré-

sulte de ce qui précède, que les tissus du
cori's ont pour éléments ])riniitifs : 1° les

cellules, 2° leurs noyaux , :i" leur contenu.
Ces éléments, pour devenir parties élé-

mentaires définitives du corps, subissent di-

verses uiodiliralioiis.

i" Des modifiralions que subit le noyau. —
Le rôle du noyau est généralement terminé,
(|uand la cellule a acquis son développement
entier. Quelquefois il continue à exister sans
subir aucune modification , jiar exemple,
dans les cellules de l'éiiithéléon; mais le

plus souvent il disparait, comme dans les
cellules de l'épiderme, de l'ongle, du tissu
ailipeiix, du cristallin, du cartilage ossifiant,
de l'émail dentaire, etc.

D'autres fois, le noyau change de nature
et subit une uiodiiication chimique , par
exemple , dans les cellules des carlilages
permanents, où il se transforme souvent en
un amas de gouttelettes de graisse.

Fibres de noyaux. — Souvent les noyaux,
surtout les noyaux granuleux, se transfor-
ment en une espèce particulière de fibres.

Ils s'allotiiient, pendant que leur? yucléoles

disparaissent, et en même temps us se ré-

trécissent et se Iransforment en fibrc". ii

contours foncés qui reposentsur les cellules

correspondantes, mais transformées en leur
forme définitive. Ces fibres, plus ou moins
longues, ondulées, contournées quelquefois
en demi-cercle, se bifurquent souvent et

s'anastomosent quelquefois entre elles de
manière à constituer un véritable feutrage.

Ces fibres se caractérisent, ainsi que les

noyaux, en ce qu'elles résistent à l'action de
l'acitle acétique, ce qui les distingue de
toute autre espèce de fibres, excepté de celles

du |)oil.

2° Des modifications du contenu. — Le
contenu des cellules d'abord grenu devient
jicu k jieu li([uide , et pins transparent ; il

peut ensuite subir diverses transf<irmations,

1. soit parce qu'il sert à la formation de nou-
velles cellules; 2. soit parce qu'il esi remplacé
jiar du pigment, substance granuleuse d'une
couleur noirâtre ou brunâtre, par exemple,
rbématine;3. soit parce qu'il se transforme en
fibres , par exemple, en fibres musculaires ;

ï. soit en graisseou en substance particulière

(|u'on rencontre dans les diverses sécrétions.

Ouchpielois le contenu des cellules, par
exemple, dans les cartilages du larynx , se
transforme en couches stratifiées, interrom-
pues dans quelques points du centre à la

circonférence , de manière à simuler des
canaux poreux. Dans l'épiderme, le contenu
des cellules subit un changement dans sa

nature chimique. Arrivées au plus haut
degré de leur développement , les cellules

de l'épiderme constituent des lamelles ren-
fermant une cavité remplie d'un contenu,
ainsi qu'on peut l'oliservcr après les avoir
ramollies jiar un liquide. Traitées par l'acide

acétique, immédiatement après leur forma-
tion, ces cellules se dissolvent; tandis que,
plus tard, lorsqu'elles se sont transformées
en lamelles, elles ne subissent plus aucune
moilificat'on sous l'influence de cet acide.

.3" Des modifications de la membrane cellu-

laire. — A. Des modifications dans lesquelles

les cellules conservent leur individualité. —
i. La membrane cellulaire peut subir un
changement dans sa nature chimique. Ainsi
les jeunes cellules de l'épiderme se dissol-
vent dans l'acide acétique , les anciennes y
résistent. 2. La cellule s'aplatit, par exem-
ple, les cellules de l'épithéléon, les globules
du sang, etc. Cet aplatissement a lieu tantôt

en longueur, comme dans l'épithéléon cylin-
droide , tantôt en largeur, comme dans les

cellules (le l'épiderme et de l'épitliéléou en
pavé. 3. La membrane cellulaire envoie des
nrolongements en différents sens; parce que
l'accroissement n'a lieu que dans. ces joints.
,M les prolongements se dirigent dans tous
les sens, la cellule prend la forme étoilée,
comme, par exemple, dans les cellules pig-
mcntaires de la grenouille, k. Si ces prolon-
gements sont très-fins, très-rapprochés, situés
seulement sur un côté de la cellule et doués
d'un mouvement, on les nomme cils vibra-
tils. Les cellules pourvues de ces cils sont
appelées cellules vibratiles. 5".' La mombrano
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cellulaire peut se confon Ire cvec le cj'lo-

blastème, par exemple, dans les cartilages.
6" Déhiscence et disparition de la membrane
cellulaire.

La déhiscence s'observe dans les cellules

des glandes'de sécrétion; les cellules, disten-
dues par leur contenu, qui augmente conti-

nuellement, crèvent et communiquent alors
librement, soit avec la surface du corps, soit

avec d'autres cellules, ou avec des cavités

comprises entre les cellules, et qu'on nomme
conduits inlercellulaires. La disparition de
la membrane s'observe dans les globules du
sang; ajirès la résorption du nojau, leur
membrane s'amincit et finit par se dissoudre
entièrement dans le liquide du sang.

B. Des mocU/icalions dans iestjiuellcs les cel-

lules perdent leur indiiidiialite'. — 1. Les
cellules se confondent entre elles suivant
leur largeur; alors si elles se placent en
groupe, que les cloisons intermédiaires
soient résorbées, et qu'elles aient conservé
leur caj-acilé, il en résulte d'es cavités plus
ou moins complexes. C'est ainsi que se for-

ment les glandes en grappe. Si les cellules
soMt aplaties et qu'elles perdent leur cavité,
il en résulte des membranes, par exemple,
la membrane de Demours, de la capsule du
cristallin, et la membrane interne des vais-

seaux.
2. Les cellules s'allongent en plusieurs

fibres, par exemple, les cellules du tissu

cellulaire à l'état embryonnaire.
3. Les parois de plusieurs cellules, placées

sur une môme ligne, se touchent et se con-
fondent; les cloisons sont résorbées, et il en
résulte une cellule à cavité simple, nommée
cellule secontlaire. Ainsi se forment les

faisceaux primitifs des muscles, les tubes
des nerfs, des glandes, les vaisseaux capil-

laires, etc. Dans ce cas, le contenu de ces
cellules secondaires peut encore subir des
modifications ultérieures. C'est ainsi que les

fibres primitives dos muscles constituent le

contenu de cellules secondaires, représen-
tées i)ar les faisceaux primitifs. Les change-
ments ]iar lesquels les cellules perdent leur
individualité s observent de préférence dans
les tissus à vaisseaux sanguins. — Yoy.
Sa\g.
ANATOMIE HUMAINE. — 'Av«, entre,

Tifi/ti-j, couper. Dans l'acception la plus ordi-

naire de ce mot, on entend par anatomie
l'étude de la structure, de la situation et îles

lapports des parties dont se compose le

corps humain. C'est aussi ce que l'on ajipello

Vanatumic humaine.
Dans une acception plus générale et plus

philoso|ibique, l'anatomie est la science de
l'organisation considérée dans les ditférents

êtres, depuis le plus sinijile des végétaux
ngames jusqu'au phanérogame le plus com-
l)o.sé, depuis le dernier des zoophytes jus-
qu'à l'homme.
Mais la série des corps organisés forme

une chaîne immense dont une foule de tra-
vaux arcuuudés deimis ]ilusieurs siècles
n'ont pu encore mesurer toute l'étendue.
L'air, la terre, la profondeur des eaux, sont

peujilés ^lar des êtres vivants, qui, ]iar leurs
variétés infinies d'organisation, de forme et
de grandeur, attestent l'inépuisable fécon-
dité de la nature. Ainsi, tandis que chez le

mammifère la vie est entretenue par le con-
cours des appareils les plus compliqués, l'on
trouve, à l'autre extrémité de l'échelle, des
animaux, tels que l'hydre, dont la vie de re-
lation semble h [leu près nulle, et dont les

fonctions nutritives se rédu sent à une sim-
ple assimilation. Celui qui chercherait dans
la forme des vertèbres le type de l'animalité
aurait sans doute de la peine à reconnaître
un animal dans l'étoile de nier, ou dans la

coralinc, rangée tour h tour parmi les végé-
taux et les animaux. Enfin tous les degrés
de la grandeur semblent avoir été comme
interposés entre l'énorme cachalot, sembla-
ble à une île flottante, et l'animalcule infu-
soire, dont le microscope découvre des mil-
liers dans une goutte de liquide. Mais cet
animalcule infusoire lui-môme, qui semble
pour nos yeux l'infiniment jietit, peut deve-
nir à son tour une masse gigantesque relati-

vement à d'autres êtres que des instiu-
ments plus parfaits nous découvriraient
sans doute. Cependant tous ces êtres jouis-
sent de la vie, tous possèdent la merveil-
leuse iaculté de résister avec une énergie
variable aux lois générales qui régissei.t

les corps inorganiques
L'anatomie, considérée comme la science

qui traite de l'organisation de tous les êtres
vivants, est donc la plus vaste de toutes les

sciences; l'étude approfondie de quelques-
uns de ces êtres, des insectes, par exemple,
a sulli pour occuper la vie de plusieurs sa-
vants. De là la nécessité d'établir dans la

science de l'anatomiste plusieurs grandes,
divisions qui ont chacune un but distinct,

une application s])é(;iale, et ([ui deviennent
autant de branches importantes des connais-
sances humaines.
Deux divisions principales se préscnient

d'aliord naturellement. L'une comirend 1 a-
natomie appliquée au coips des animaux :

c'est la zootomie (de Çwov, animal, et leftvjiv,

couper).

J-a seconde division comprend l'anatomio
appliquée au corps des végétaux : c'est l'a-

natomie végétale, ou phytotoniic (de yjxov,

j) la nie).

La |)liytotoniie ne nous occupera point
ici. Rappelons seulement que l'anatomie
végétale fut longtemps entièrement négli-
gée. Lœuwenhock, Malpighi, Grcw et tlales

décrivirent tour à tour les organes inlernes
dis {liantes, et en dévoilèrent les usages. De
nos jours, MM. lUchard, Desfonlaines, .Mir-

bel, Gaudichaud, ont enrichi do précieuses
découvertes la science de l'organisation vé-
gétale. Malgré les travaux de tant d'Iiomnies
illustres, la phytotoniie est cncoie loin d'être
aussi avancée que la zootomie.
La zootomie clle-méuie se subdivise en

plusieurs branches.
Lorsi]u'elle compare l'organisation dans

les ditl'érenles classes d'animaux, elle prend
le nom d'ana:o:iiic comiiarée ou comparatiie.
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Si les aininaux n'existaient point, a dit

liutlon, riionimc serait moins cùnnu. L'ana-

toiiiie comparée peut fournir en ell'et les plus

vives lumières pour apprécier la structure

DU Tusai^e des diirércntes parties du corps

liiunain. Dans cette étude, on imite jusquà
un certain point le physicien, qui, dans ses

expériences ou da«s ses calculs, décompose
les phénomènes, et les étudie à son gré dans
leurs divers degrés de simplicité ou de com-
plication. Le physiologiste ne saurait ainsi

isoler des phénomènes sur un animal sans

les altérer et sans chan;j;er les conditions du
projjlèmc qu'il se proi>ose de résoudre. Mais
la solution de ce jirolilème devient naturel-

lement jilus facile dans les classes d'êtres où
une organisation plus simple donne nais-

sance à des phénomènes moins compliqués.
Les bonnes classilications zoologiques re-

jioscnt essentiellement sur la connaissance

et la comparaison des organes intérieurs des

animaux. M. Cuvier, par exemple, a pris l'a-

natomie conqiarée pour base de sa division

du règne animal en quatre grandes classes :

savoir, les vertébrés, les mollusques, les ar-

ticulés et les radiaires.

L'anatomio , appliquée à l'étude du corps

d'un seul animal, se désigne d'après le nom
de celui-ci : c'est ainsi que l'on dit l'anatomio

de l'homme, du cheval , etc. L'anatomie des
animaux domestiques prend le nom généri-

(jne d'anatomie vétérinaire.

L'anatomie humaine elle-même peut être

envisagée et étudiée sous un grand nombre
de points do vue différents. De là plusieurs

csiièces d'analomies.
Lorsque l'anatomie s'occupe de décrire les

tissus analogues , abstraction faite des or-

ganes ou appareils d'organes que ces tissus

concourent h former par leur assemblage,
elle reçoit la dénomination d'anatomie gétu-

rale.

\ Parmi ces tissus ou systèmes , les uns
existent partout, et semblent destinés, soit à

former la trame des autres tissus, soit à limr

apporter la nutrition et la vie : tels sont les

sysiènies cellulaire , vasculaire, et nerveux.
Les autres systèmes sont moins générale-
ment ré[)andus : leur organisation , leur

mode de vitalité, leurs fonctions, établissent

entre eux les différences les plus tranchées :

teis sont les tissus muqueux, cutané, séreux,
OHsoux , fibreux, cartilagineux, muscu-
Idiie , etc.

Vaguement entrevue par d'anciens 'au-
teurs, l'anatomie générale fut réellement
créée jiar le génie de liichal.

L'anatomie descriptive s'occupe spéciale-
ment de faire connaître la structure, la si-

tuation et les rapports des différents orga-
nes. Pour atteindre ce but, elle suit dilfé-

rentes méthodes , et admet plusieurs divi-
sions.

L'étude des is , dont l'assemblage forme
la cliarpente du corps humain, constitue
une première partie de l'anatomie descrip-

tive ; c'est Vostéologie. On nomme syndes-

moioijie l'étude des ligaments qui unissent

les os entre eui.

L'étude des muscles, de ces parties essen-
tiellement contractiles , de^tinées h impri-
mer aux os, comme à autant de leviers , les

mouvements les plus variés , constitue la

myologie. t
Un ordre de vaisseaux (les artères) va por-

ter du cœur à toutes les parties les maté-
riaux nutritifs. D'autres vaisseaux (les vei-

nes) rap[)ortent le sang vers le cœur. D'au-
tres enfin (les lymphatiques) charrient , soit

leliquide nutritif ou chyle qu'ils ontabsorbé
à la surface de l'intestin grôle , soit un li-

quide incolore (la lymphe) dont l'origine et

les usages ne sont point encore bien connus.
L'angioloyie est cette partie de l'anatomie

qui s'occupe de la description des vaisseaux.

Les sensations à l'aide desquelles rhouime
entretient des rapports avec le monde exté-

rieur, les mouvements imprimés aux mus-
cles parla volonté, no peuvent avoir lieu

qu'autant que les nerfs étal)lissent une libre

communication entre le cerveau et les or-

ganes. D'autres nerfs , différents des précé-

dents par leur origine, leur distribution,

leur structure et leurs propriétés, semblent
spécialement destinés à présider aux ftjnc-

tions nutritives. La connaissance des nerfs

est le but de la nécrologie.

Enfin, une quatrième partie de l'anatomie

descriptive, la splanchnologie, fait connaître

les organes des sens, de la voix, de la géné-
ration , et les viscères contenus dans les

cavités du crâne, du thorax et do l'ab-

(lomen.
L'ordre que nous venons d'indiquer n'est

pas le plus philosophique , aussi ne le suit-

on plus aujourd'hui. Un de ses inconvénients

était d'isoler des parties qui , par la simili-

tude de leurs fonctions, doivent se trouver

réunies. Ainsi, par exemple, l'on étudiait lo

cœur cl le cerveau dans la splanchnologie ,

les vaisseaux et les nerfs dans l'angiolo^ic.

Dans les traités d'anatomie publiés dans ces

derniers temps , le cœur et le cerveau sont

étudiés comme centres l'un delà circulation,

l'autre du système nerveux , avec les vais-

seaux et les nerfs.

L'anatomie physiologique étudie les orga-

nes en môme temps que les fonctions qu'ils

r('iHi)iissent.

L'iinatomie descriptive de Bichat est une
anatomie physiologique.

L'anatomie descriptive peut encore avoir

pour but spécial de guider l'instrument du
chirurgien à travers nos organes. Elle étu-

die alors spécialement les rapports et la si-

tuation des différentes jiarties que l'instru-

ment peut atteindre : c'est ce qu'on ap-

pelle ïanalotnie chirurgicale ou de rap-

ports. L'on a surtout étudié , dans ces der-

niers temps, cette espèce d'anatomie, et l'on

a tracé dans ce sens des descriptions par-

tielles des diverses régions du corps.

Enfin, l'anatomie descriptive prend le nom
d'anatomie pittoresque, lorsqu'elle est étu-

diée par les peintres et par les sculpteurs

,

dans le but de connaître les parties e::té-

rieures et visibles du corps , leurs nom-
breux contours, les modifications imprimées
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•itix funiics par la coiilraclion musculaire,
Ilvs rapports dpsaltiluilos cl des mouvcinuiils
avec celte nièiue coiilraclion.

Mais raiiatcimie n"étuiiie pas seulement les

organesdansleur(^tat sain ;ellenousapprend
aussi h connaître les nomlireuses altérations

(jue ces mômes organes peuvent subir dans
leur forme, leur volume , leur (K'veloiipe-

ment et leur structure. Sous rinfluence de
causes morliides , plus ou moins bien déter-

minées, des tissus nouveaux se développent
souvent au milieu de nos parties. Parmi ces

tissus accideniels, les uns ont leurs analo-

gues dans l'économie. C'est ainsi, par exem-
ple, qu'à une époque avancée de la vie le

tissu osseux tend à envahir une foule d'or-

ganes, et spécialement les artères ; c'est en-
core ainsi que des membranes séreuses, des
niasses libreuses , des iilaijues cartilagineu-

ses , des toutles de poils, etc., se forment
quelquefois de toutes pièces. D'autres tissus

accidentels n'ont i>nint leur analogue dans
l'économie :telssiint le tubercule, le squirre,

le tissu encéplialiude , la mélanosc. Tousse
jirésenlentsousdeux états : len curps durs,

c'est leur état de crudité ;
2" dans un état de

ramollissement plus ou moins complet.
N'entraînant souvent aucun dérangement
dans la santé, tant (|u'ils sont dans leur pre-

mier état, ces tissus exercent constamment
la plus funeste influence , dès qu'ils com-
mencent à se ramollir. Enfin , soit dans l'in-

térieur des grantles cavités, soit dans le pa-
renchyme môme des organes, naissent et

croissent un grand nombre d'animaux para-
sites, variables par leur structure , leur

forme, leur grandeur et leur nombre.
L'anatomie , appliquée à l'étude de ces

diverses lésions , prend le nom d'anatomie
pathologique.

Après avoir défini l'anatomie, signalé ses

ditlérentes espèces, et donné une idée géné-
rale des nombreux objets dont elle s'occupe,

portons nos regards sur l'histoire de cette

science, et indiquons, dans une rapide es-

([uisse, soit les hommes su{)érieurs dont les

immortels travaux ont surtout hâté ses pro-

grès, soit les grandes découvertes ((ui, sou-
vent dues au hasard ou aux recherches assi-

dues de la médiocrité laborieuse, ne peuvent
ûtrc fécondées que par le génie.

Ciiez quel peuple chercherons-nous les pre-

mières traces de la culture de l'anatomie?

Chez l'habitant de la Chine et de l'Inde , ces

antiques berciMux de la civilisation , la

science de l'organisation ne paraît avoir

.consisté que dans quelques notions bizarres

ou erronées , en rapport avec les préjugés

religieux et politiques. Sur les bords du
Ciange en particulier, le dogme de la métem-
psycose a[)portait un grand obstacle aux dis-

sections des animaux.
Il semble que la coutunuî d'embaumer les

e. idavres aurait dû être chez les Egyptiens
une circfinstance favorable aux progrès de
l'anatomii' ; mais ce peuple vouait au mé-
pris et ne regardait qu'avec horreur les

nonnniïs (^ui assuraient aux cadavres celle

sorte d'immortalité du tombeau, .\dora-

leur des plus vils animaux, l'Egyptien eût
puni de mort celui ijui aurait osé soumet-
tre à un examen sarrilégcï les restes inani-
més do ces bizarres divinités. On trouve
dans Homère iJes indications aualomi()ues
assez pnk'ises , notamment h [U'oposde la

veine cave et des vaisseaux du cou ; niais

ces notions ne s'élèvent pas au-dessus de
celles que les bouchers ac(iuièrent uar la

pratiiiue de leur métier.

Au milieu d'Athènes, éclairée par ia phi-

losophie, ce furent encore les préjuges reli-

gieux qui apportèrent nu iibstacle invinci-

ble à la culture de l'anatHinie. La victoire

ne garantit pas du suiiplice les généraux
athéniens qui avaient employé à [loursuivre

l'ennemi un tenqis iju'ils auraient di'i con-
sacrer à ensevelir les guerriers tués dans le

combat. Quelle peine, ainsi (pie le remarque
Vicq-d'Azir, les Grecs auraient-ils donc ré-

servée à ceux qui auraient violé les lom-
beaux? Mais tlu moins , chez les Crées , la

dissection des animaux ne fut point pros-

crite; Démocrite , Empédocle, Alcméon, fu-

rent d'habiles zootomistes. C'est sur des
animaux qu'Hippocrato lui-mômo paraît

avoir étudié l'anatomie, et l'impossibilité d'y

acquérir des connaissances précises l'arrêta

dans la voie de la chirurgie.

Jusqu'à l'époque des complètes d'Alexan-
dre, l'anatomie fit peude jirogrès. Mais alors

les relations multipliées (|ui s'établirent

entre les jieuples alVaiblirent les préjugés,

en augmentant la masse des lumières et en
multijilianl le choc des opinions. Alors le

vaste génie d'.Vristote, endirassanl l'univer-

salité des connaissances humaines, sut im-
primer h la plupart une nouvelle et féconde
impulsion. En même temps qu'.Vristole écri-

vait des traités sur la métapliysii|ue, la poli-

tique et la morale , il cultivait toutes les

branches des sciences naturelles , il di^sé-

quait des milliers d'animaux (pr.Mexandio
lui envoyait de toutes les jiailies de l'.Vsie.

VHistoire des animaux fut le résultat de ce

noble concours du pouvoir et du génie.

Aristote compare souvent dans son ouvrage
l'organisation de l'homme et celle îles ani-
maux, cependant rien ne |u-ouve qu'il ail

disséqué des cadavres humains.
Une nouvelle ère commem.a pour l'anato-

mie dans la ville fondée par .\le\andre, sous

le règne des premiers Ptolemees. t^'esl dans
Alexandrie que les médecins ,

proiégés par

ces princes , furent pour la première fois

autorisés à ouvrir des cadavres d'Iuuumes.
Héropliile, Erasistrate, Euilèine, furent alors

les véritables fondateurs de l'anatomie hu-
maine, et l'enrichireul d'pnporiantes décou-
vertes. On a à jieine retenu le nom de la

plupart de leurs successeurs , ipii négligè-

rent rélud(.' de l'anatomie pour les futiles

hypothèses d'une physiologie spéculative.

Aucun des médecins dcHomc ne fut re-

manpiable comme analomistc. Calien lui-

mônii! ne paraît avoir examiné que des corp.'

d'animaux ; c'est surtout d'après des dissec-

tions de singes que ses descriptions ont été

faites. Il nous a)iprenil f^ic, de son. tjjinps.
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l'on allau a Alexandrie pour voir des scjue-

lettos, encore a-t-oii dit que ces squelettes

étaie!it de loronze.

Pendant un iiilervalle de plus de mille

années, l'analoinie cessa d"iitre cultivée; et

lorsque, après cette désastreuse é[ioque d'i-

gnorance et de barbarie, les sciences co;r,-

niencèrent à jeter de nouveau une foihle

iueur, on ne chercha d'aboul à connaître la

science de l'organisation que dans les livres

de Galien. Les médecins se mirent ensuite à

disséquer des corps d'animaux. Enfin, en
lois, Mondini de Luzzi, professeur de Bo-
logne, disséqua publiquement, pour la pre-

mière fois, deux cadavres humains. Son
exemple fut bientôt suivi par un grand
nombre de médecins. Mais tous, asservis

aux idées de Galien, se traînaient péniblc-

r.ent dans la route tracée par ce grand
homme, et les faits étaient perdus pour eux-

On en vit iihisieurs ne pas craindre d'aJ-

1 lettre que la nature avait changé depuis

Galien, plutôt que d'avouer que Galien s'é-

tait trompé. Ce fut seulement dans le xvi"

siècle qu'un homme de génie, Vésalc, osa

(outer de l'infaillibilité de Galien, et ren-

verser son autorité. Bientôt Eustaclii, Fal-

li)pe, Varole, s'illustrèrent par l'ardeur avec

Uuiuelle ils se livrèrent à 1 étude de l'anato-

mie humaine, et par les nombreuses décou-
vertes qui en furent le résultat. C'est à cette

môme époque, oîi le retour vers la culture

des sciences signalait, en quelque sorte, le

réveil de l'esprit humain, que Charles-Quint
écrivit aux docteurs en théologie de l'uni-

versité de Salauianque, pour savoir si l'on

pouvait, sans péché mortel, disséquer un
cadavre humain 1

C'est véritablement dans le xvi" siècle que
l'anatomie de l'homme fut créée. Les diffé-

rentes parties du squelette furent alors bien
connues pour la [nemière fois. Les osselets

de l'ouïe furent (lécouverts et décrits.

Jusqu'à cette époque, les veines, jilus ap-

parentes après la mort que les artères, à

cause du sang qui les remplit ordinaire-

ment, avaient surtout fixé l'attention des
anatomisles. Cependant elles étaient encore
bien peu connues

,
puisque l'on croyait

encore, avec Galien, qu'elles tiraient toutes

leur origine du foie. La termina'son des
veines ju cœur fut enfin simultanément dé-
couverte par plusieurs anatoinistes, et en
même temps les artères commencèrent à ôtre

plus spécialement étudiées.
Ce n'est pas sans un vif intérêt que l'on

voit les anatomistes s'élever peu h peu à la

connaissance du'mouvement circulatoire du
sang, à mesure qu'ils acquièrent des notions
plus exactes sur l'ensemble du système vas-
culairc. C'est ainsi, par exemple, que l'iso-

lement complet des deux parties du cœur et

le mode de dislriliution des vaisseaux qui se

rendent à cet organe ou qui en partent, con-
duisirent Columbus et Michel Servet à ad-
mettre l'existence de la circulation pulmo-
naire. Mais c'était à Harvey qui était réservée
la gloire de démontrer, par la méthode cxpé-
iiinentale, un i)hénomène dont les simj)!es

connaissances anatomiqiics avaient porté à

soupçonner l'existence.

Les muscles des différentes régions du
corps devinrent l'objet des plus minutieuses
reciierclies, et dès lors on ]iut jeter les fon-

dements de la mécanique animale. L'origine

lies nerfs fut reconnue et décrite, la situa-

tion, la forme, les rapports des viscères fu-

rent exactement appréciés. Cependant, quul-

(|ues hommes s'etlorçaient encore de rcn-

vctser les observations des modernes par

l'autorité des anciens. Césalpin, par exemple,
accumulait les raisonnements les plus bi-

zarres pour démontrer, avec Aristote, que
tous les nerfs naissaient du cœur.
Dans le xvrr siècle , les connaissances

analomiques accjuises dans le siècle précé-

dent furent rendues plus précises ; on donna
des différentes parties du corps des descrip-

tions plus exactes et plus méthodicjues. L'on

fit aussi de précieuses découvertes : l'une

des plus importantes fut celle du système
lymphatique, qu'avaient entrevu les anato-

mistes d'Alexandrie. La connaissance des

vaisseaux lymphatiques exerça sur les théo-

ries physiologiques et médicales une in-

Uuence presque aussi grande que la décou-
verte de la circulation du sang.

L'art des injections, poussé jiar Ruysch au

plus haut degré de perfection, les recher-

ches microscopiques appliquées à l'étude de
l'organisation, ouvrirent de nouvelles routes

à l'investigation des anatomistes.

On avait en quelque sorte épuisé la des-

cription des formes extérieures; on voulut

alors pénétrer la texture intime des organes.

Mais trop souvent, dans ce genre de recher-

ches, l'on imagina au lieu d'observer. Mal-

l)ighi , |iar exenijile, admettait, clans le cer-

veau, les poumons, le l'oie, la rate et les

reins, une structure glanduleuse, tandis que
lluysch regardait toutes ces parties comme
essentiellement vasculaires. On chercha
aussi à démêler le lacis inextricable formé
par les filtres du cœur; mais on voit avec

jieine qu'étudiées jiar un grand noniljre

d'anatomistes, ces fibres furent ilillérem-

iiient décrites par chacun d'eux.

Les organes des sens, et s[)écialemenl

ceux de la vue et de l'ou'ie, devinrent l'olijct

des ])lus savantes recherches : le cristallin

fut étudié par le célèbre astronome Keplei',

et le siège de la vision fut placé, pour la

[iremière fois, dans la rétine par Christoplu'

Sheiner.
Vers le milieu du xviii" siècle, les immen-

ses travaux de Haller montrèrent les liens

intimes quiunissent l'anatomie et la physio-

logie. Une nouvelle direction fut imprimée
à ces deux sciences. La physiologie surtout

changea de lace ; et, dès cju'on ne séjiara

plus son élude de celle dé l'anatomie, elle

lendit à devenir une science positive.

L'anatomie et la physiologie conservent
encore aujourd'hui la forme qui leur a été

donnée par Haller. Ce grand homme semble
avoir inspiré les belles et nombreuses re-

cherches entreprises sur toutes les bran-

ches de l'anatomie pendant les quarante der-
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nièrcsannàcs qui vionnciil de .s't'w-oiilpr. I.cs

travaux de Huiitor, de Sd'miiierinij;, des deux
Meckel , de Keil, de SiMr|i;i, deMasoagiii,
de Gall, de lîiclial, de ("Jinussier, elc, pour
ne parler que des ninris, rem|ili.sscnt priiici-

pnlemeiU celle périoile. Uaiipclons eiilin ,

comme l'nu îles plus beaux tilres des anatn-
inisles do nos jours, les curieuses reclier-

clies faites réreinment en Franco et en Alle-

magne sur le dLWeloppement des systèmes
nerveux, vasculaire et osseux.
Dès que la dissection des cadavres Im-

mains eut été l'crmise aux anatomisles, ils

portèrent toute leur attention sur les orga-
ues de l'Iionmie, et l'étude du corps des
animaux fut momentanément ahandonnée.
Ce n'est qu'à une époque assez rapprochée
de nous que la zootomie fut de nouveau
•ultivée. Les mémoires de l'Académie dos
sciences, ceux dos curieux de la nature, con-
tiennent d'utiles travatix sur l'anatomie
comparée. L'infatij^altle Malpighi fut l'un

des premiers qui cherchèrent à éclairer l'or-

ganisation de l'homme, en la conq)arant à

celle des animaux. Swammerdam, Perrault,

Réaumur, Geoffroy, Trembley, parcouru-
rent avec gloire la môme carrière. Plus tard.

In collaborateur de Butfon, le laborieux
Daubonton, enrichit d'un grand nombre de
dissections d'animaux l'Insloirc naturelle de
son illustre ami. Peu de lenqis après, \'ic(i-

d'Azir conçut l'étude de l'anatoune compa-
rée sur un plan beaucoup plus vaste et [dus

philosophique qu'aucun de ses prédéces-
seurs. Doue d'un savoir profond, d'un esprit

pénétrant, d'anc éloquence entraînante, (pie

n'aurait-il point fait pour la science, si la

mort ne l'eût frap[ié à l'entrée de la carrière I

A côté de tant de noms illustres, nous
pouvons citer avec orgueil, parmi nos con-
temporains, les noms des Cuvier, des Lacé-
pède, des Duméril, des Geolfroy-Sainl-Hi-
lairo, des Blainville, etc., qui par le nombre
et l'inqiortance de leurs travaux, ont si puis-

samment contribué aux progrès de l'anato-

mie comparée.
Lorsque l'anatomie humaine commença à

dira bien connue, les médecins durent natu-
rellement chercher dans la lésion des orga-

nes internes la cause des phénomènes mor-
bides. Aussi, dès le xvi' siècle, l'on trouve
quelques rudiments de la culture de l'anato-

mie pathologiipie. Eustachi la préconisait

dès lors comme l'un des plus sûrs moyens
(le perfectionner le diagnostic. Dans les deux
siècles suivants, Baillou, Horstius, Bartliolin,

Tulpius, Ruysch, Félix Plater, Théophile
Bonet surtout, cherchèrent à éclairer le dia-

gnostic par l'examen dos lésions cadavé-
riques. Mais les travaux de ces hommes
célèbres furent tous surpassés par les immor-
telles rocherchfS de Morgagni. Avant lui,

les descriptions étaient inexactes, les faits

mal inter[)rétés, et la cause de la maladie
ou de la mort placée dans des lésions ipii

l('ur étaient souvent tout h fait étrangères.

Morgagni sut le plus ordinairement se garan-
tir de ces défauts; et rapprochant toujours

les symptômes et les lésions, il donna aux

recl'.erclics d'analomie pathologique un bien
jilus liaut degré d'intérêt et d'utilité. Enfin,

do nos jours, l'anatomie tle riiommc malade
a ac(|uis encore titi plus grand degré de per-

fection entre les mains des médecins fran-

çais. La description exacte des ditl'ércnts

tissus accidentels est l'un des plus beaux ré-

sultats de leurs travaux. L'anatomie géné-
rale, en permettant d'envisager les lésions

des organes dans les ditférents tissus, a

ouvert aussi, dans ces derniers temps, un
champ neuf et fécond aux recherches d'ana-

lomie pathologiijuc.

L'élude de l'anatomie présente plus d'un
genre d'utilité. Ce n'est pas seulement au
médecin, c'est aux artistes, aux savants, aux
philosoplies, que cette étude est souvent
indispensable.
Le médecin doit étudier l'anatomie sous

dillorents jtoinis de vue, selon la partie de
son art qu'il cultive. Se livre-t-il spéciale-

mont à la cliirurgi(;, Vannloniie des rapporls,

telle que nous l'avons déliuie, ne saurait lui

être trop familière. La plus petite o])ération

n'est pas pour lui sans danger, si, dans un
membre, par exemple, le trajet des nerfs, la

situation des vaisseaux, la direction des fibres

musculaires, la disposition des tendons et

des aponévroses, ne lui sont pas minutieu-
sement connus. Etudie-t-il la médecine pro-
prement dite, il ne saurait trop méditer sur
la situation, les rappoits et la structure des
dilTércntes parties renfermées dans les gran-
des cavités du corps. L'analomie générale

doit aussi lui Cire très-familière; c'est en
considérant les dilTércnces que présente
cliaipio tissu ilans son organisation, dans ses

jiropriétés vitales et organi(|ues, dans ses

sympathies, que le médecin jiourra acquérir-

les notions les plus |iréciouses sur une foule

d'altérations morbides, et sur leurs nom-
breuses complications. Enfin, Vanatomie pa-
thologique deviendra pour lui une source
inépuisable de recherches et d'instruction.

C'est incontestablement à la culture de l'ana-

tomie pathologique que les médecins mo-
dernes sont redevables de leur sujjériorité

sur les anciens, sous le rapport du diagnos-

tic. Une connaissance plus exacte du siège

des maladies a dû aussi conduire h l'emploi

(le méthotles thérapeutiques plus rationnelles.

Cependant, l'anatomie morbitle n'a point

jeté un jour ^-gal sur toutes les parties de la

pathologie. Elle ne nous a point éclairés sur
le siégod'une foule d'atlections nerveuses
(]ui ne laissent après elles, dans les organes,

aucune trace de lésion. Elle a augmenté
avec raison le nombre dos lièvres symptoma-
tiques; mais elle n'a point encore suffisam-

ment prouvé que toutes les lièvres fussent le

résultat d'une altération locale; elle n'a pas

encore expliqué la cause immédiate d un
grand nombre de morts, etc. L'anatomie
pathologique est donc une des bases les plus

sûres sur lesquelles puisse reposer la méde-
(ine ; mais on doit avouer (ju'il est beau-
cou|> de phénonu^nes morbides pour l'cx-

])lica(ion desipiels cette science est tout 5

fait insuHisanlc.
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La connaissance des l'onclions r.'iin or-

gane suppose néoossairenicnt la connais-

sance de sa structure. Ainsi, sa's anatomie,
la piiysioloLçic ne saurait exister.

L'étude de Vanatomie pittoresque est. très-

importante pour l'artiste qui cîierclie à re-

jiroduirc les formes humaines sur leniarijre

ou sur la toile. On doit s'étonner sans doute
que les anciens, si peu versés dans l'anato-

mie, aient cependant conservé dans leurs
belles statues l'exactitude des formes et des
saillies osseuses ou musculaires. Sons ce

rapport, on ne saurait trop admirer l'Aiiol-

lo:i du Belvédère, ilonl l'attitude sublime
n'aj)pnrtient [ilus à la terre; le Laocoon,
di-Mit la douleur semble se faire sentir dans
chaijue contraction musculaire; le Gladia-
teur combattant, dont la pose est si bien
coordonnée avec le jeu des différents mus-
cl3s qui soulèvent la peau. Au reste, cette

[jcrfection, atteinte par les anciens, jirouve

que c'est plutôt dans l'oliservation et l'étude

attentive de la nature ([ue dans les dissec-

tions (pi'un artiste doit puiser ses connais-
sances anatoniiqnos. Michel-Ange, entraîné
parla science de l'amphithéAtre, faitsentirle

modela des muscles môme dans les fij;ures

de femme; mais son génie donne à ces figu-

res un tel caractère de grandeur, qu'on les

trouve, pour ainsi dire, pins belles que la

nature. Les artistes de la d(''cadcaco croient

être aussi grands que le maître, en se mon-
trant a;:atomistes comme lui; mais ils ne
font que des écorchés lourds et difformes.

Le métaphysicien, qui analyse la pensée
et décompose l'intelligence, ne saurait né-

gliger sans inconvénient l'étude de l'anato-

niie. La connaissance du cerveau, des nerfs,

des organes des sens, devrait être, ce me
semble, en métaphysique, le véritalde point

de départ. Les plus grands métaihysiciens
des siècles derniers. Descartes, Locke, Ma-
lebranche, Condillae, furent versés dans
ranatomio.
Le [)hysicicn lui-môme trouvera souvent,

dans la considération des orf;,anGS des ani-

maux, d'importantes ai»plications à faire aux
différentes parties de la physique. Ce fut l'é-

tude de la structure de l'œil qui [lorta Euler
à concevoir la possibilité des lunettes achro-
matiques. Nous avons vu de nos jours les

instruments à anciie, perfectionnés à l'aide

d'une sorte de languette analogue à lépi-
glotte. Il n'est pas impossible que l'examen
de la disposition de l'organe de l'ouïe ne
conduise les i)hysiciens à des vues neuves
sur le mé;anisme de la iiroductioa et de la

luopagation des sons.
Entin, la connaissance de l'anatomie ne

devrait-elle point entrer dans le système de
tinte bonne éducation? Le cerveau, centre
commun où aljoutit la perception et d'où
part la volonté ; les organes des sens et de la

voix, si supérieurs aux instruments dacous-
lique, d'optique et de musique, inventés par
les hommes; les organes de la digestion, où
l'aliment grossier se métamorphose en un
suc nutritif ; les |)0un)0ns, (pii transforment
ce suc en un sang réparalcu',: le cœur et ses

vaisseaux, dont l'ensemble représente la

plus parfaite des machines hydrauliques; les

organes sécréteurs, où, sous l'influence

d'une sorte de cldmie vitale, s'élaborent les

liquides les (ilus variés ; les os et les mus-
cles, où se trouvent réunies les conditions

les |)lus parfaitiîs de l'équilibre et du nuiu-
vcmeiit : ne soiit-ce pas là des objets aussi

dignes des méditations (h; tout homnu; ins-

truit que la forme d'une (dante, ou la décom-
position d'un sel? Espérons que, libres des
préjugés vulgaires, les philosophes, les litté-

rateurs, tous ceux qui sont jaloux d'étendre

le domaine de leurs idées var la contempla-
tion des œuvres de la nature, cultiveront tlo

plus en plus l'anatomie.
Anatomie coMPARiîE.— L'anatomie com|)a-

rée est la science qui nousfait connaître l'ur-

ganisation des animaux. Elle a été ainsi

nommée, i)arce que, dans le principe, elle

avait pour objet la comparaison de l'organi-

sation de l'homme avec celle des animaux.
Moins restreinte aujourd'hui, l'anatomie

comparée comprend l'étude des ditfércnccs

et des analogies que présentent entre eux
les organes et les systèmes organiques, non-
seulement dans toutes la série animale, mais
encore dans la série des développements
successifs que revêt chaque espèce animale,
avant tl'arriver à son développement com-
I)let.

l. Historique. — L'origine de l'anatomie
com|iarée remonte h une haute antic[uité. 11

paraît certain que les profites égy|)tiens [)os-

sédaient sur cette science des notions assez

étendues, qui furent lasource h laquelle vin-
rent puiser les philosophes de la (îrèce, qui
seuls se livrèrent à son étude dans ces temps
reculés. Les écoles de Pythagore et de Tha-
ïes fournirent quelques anatomistes, parmi
lesquels il faut citer Ampédocle, Pémocrito
et Anaxa^'ore, le maître de Périclès et do
Socrate. Mais il faut arriver jusqu'à Aristote

pour trouver de véritables connaissances
scientifiques sur l'anatomie comparée, qui
le réclame comme son fondateur. Ce grand
homme porta dans l'étude de la nature un
esprit véritablement scientifique, recueillant

les faits avec soin, les classant avec méthode,
les comparant entre eux, et en déduisant les

conséquences qui en découlaient naturelle-

ment. Son premier chapitre de l'histoire des

animaux est une sorte de traité d'anatoinie

comparée, fort remarquable jiour le tenii s

où il fut écrit, et dans lequel on trouve déjà

la division des animaux en ceux ((ui ont le

sang rouge et ceux qui ont le sang blanc.

Ai)rès Aristote, qui ne laissa ] as d'élèves di-

gnes de lui, nous trouvons Erasistrate, l'un

des plus célèbres anatomistes de l'école d'A-

lexand'rie, lequel vit les vaisseaux lactés sur
les entrailles d'un chevreau. — Plus tard,

Galien étudia l'organisation de l'homLve, eu
disséquant les animaux qui s'en ra[)iirochent

le plus, tels que l'orang-outang, espèce rare

de singes, qui vit dans les Indes orientales.

A] liés une longue suite de siècles, l'ana-

loiide comparée, comme les autres sciences,

fut enfin tirée de l'oubli, auxtv siècle. Yé-
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sa!-.-, BjraiijCr do Car;)-, LolouiLms ot sur-
\ nd Harve/, rinimortel atJt.nir do la licrou-
verte Je l'a firculatiou, ronric'iirer.t u'un
yraiid iiouihre de fa'ts nouvoaux. 11 est re-
tuar.iuaWe de voir à cette t'^jicq'ie, encore
peu avaiuéi\uri anatoiniste français, Uiolan,
soutenir déjà (juc des os fossiles d'une gran-
deur prodigieuse, attribués à Teuto|jo,>-
chus, roi des Cimbres, avaient ajiijartenu à
un élé.iliant.

A [)aitT de cette époque, presque tous les
anatomistes étudièrent à ia fois l'honirae et
les animaux; tels sont : Sténon, Mal[)ighi,
Ruish et Swammerdani, à qui nous devons
riiistoire complète de l'organisation des in-
sectes et de leurs inétamorplioses.

Bientôt l'eniiiloi du microscope livra aux
analoniisles tout un monde nouveau, que les

recherches de Uedi et de Leeuwenhoeck ti-

rent connaître.
Haller, Spallanzaiii, firent servir l'anato-

mie comparée à la physiologie; et Butïon,
Daubenton, Vicq-d'Azir, en firent la base so-
lide de la classification zoologique.

Enfin, G. Cuvier, qu'un rare et heureux
concours de circoustan.:cs avait placé, comme
il le dit lui-même, dans une position telle,

qu'il ne croyait avnir aucun sujel d'envier
celle où se trouvait Ari-tote, lorsqu'un con-
quérant, savant lui-iiu^me, lui prodi.^uait
des trésors et lui soumettait des armées pour
lui faciliter l'étude de la nature, embrassa
de son puissant génie tout l'ensemble de l'a-

natomie comparée, dont il est, ajuste titrs,

considéré comme le second fontlateur. Non-
seulement Cuvier l'a instituée comme scien-
ce; non -seulement il en a montré toute
l'importance au point de vue de l'histoire na-
turelle et de la philosophie; mais encore il

en a le premier fait l'application raisonné^
à la géologie.
Depuis Cuvier, de nombreux anatomistes

ont marché sur ses traces; et la science qu'il

a créée s'est enrichie d'un grand nombre de
faits, de détails, qui tous sont venus se ran-
ger dans les ordres qu'il avait tracés. L'étude
du développement des organismes, suivie
avec plus de soin, a jeté une lumière nou-
velle sur les mystères de la formation des
organes, sur les rapports intimes qui exis-
tent entre tous les êtres jouissant de l'ani-

malité, et surquelques-unes des lois (pii ré-
gissent les modifications fonctionnelles qu'ils

nous présentent.
II. Caraclères fonctionnels de lanimaUte.

-^ Tous les êtres organisés et doués de la

vie ofirent ce tri[ile caractère : qu'ils pro-
vieunent par génération d'êtres semblables à
eux

; qu'ils s'accroissent par un double mou-
vement d'absorption de molécules nouvelles
et d'élimination de molécules anciennes, ce
qui constitue essentiellement la nulriiion;
et, enfin, iju'ils finissent par une véritalile

mort, en retondjant sous les lois qui régis-
sent la nature inorganique. Deux facultés
générales, celles de se nourrir et de se re-
{'roduire, caractérisent donc l'organisation en
action. Si plusieurs corps organisés n'exer-
cent que ces deux fonction's générales et

celles ([ui en sont les accessoire.-", il en est ua
grand nombre d'autres (|ui remplissent des
fonctions pai-ticulières, les :|uillos non-seu-
lement exigent des organes qui leur soient
appropriés, mais encore modifient néces-
sairement la manièi'e dont les fonctions gé-
nérales sont exécutées, et, -par conséquent,
les organes qui sont les instruments de ces
fonctions.

De toutes ces facultés moins géiiérales qui
supposent l'organisation, mais (}ui n'en sont
l-as des suites nécessaires, Ja faculté de sen-
tir et celle de se mouvoir volontairement
sont celles qui influent de la manière la plus
remarquable sur les autres fonctions. Ces
deux facultés sont entièrement liées : h
mouvement volontaire suii|iose la sensibilité ;

car on ne conçoit pas la volonté sans désir et

sans sentiment de peine ou de plaisir. Or,
j)ourrions-;iouspenserquela nature, toujours
si prévoyante et si pleine de sollicitude pour
toutes ses œuvres, ait pu jiriver des êtres
susce]itibles de sentir le plaisir et la dou-
leur, du pouvoir de fuir Tune .et de tendre
vers l'autre!

Ces deux facultés, que nous |iossédons à
un haut degré, nous les attribuons, par ana-
logie, et d'après les apparences, à un grand
nombre d'êtres, que nous appelons des
êtres animes ou oH/»iawj". L'existence de cette

double faculté et du double ai>pareil orga-
nique qu'elle nécessite, avec les modilica-
tons lies autres fonctions plus générales
(ju'elle entraine, caractérise essentiellement
l'animalité.

En effet, tandis que les végétaux, fixés au
sol, absorbent immédiatement, par leurs ra-

cines, les parties nutritives des fluides qui
l'imbibent, jiar une action tranquille et con-
tinue; les animaux qui ne sont point fixés,

(pii changent souvent de lieu, avaient be-
soin de transporter avec eux la provision de
sucs nécessaires à leur nutrition. Aussi ,

sont-ils pourvus d'une cavité intérieure,

dans laquelle ils placent leurs aliments, et

dasis les parois de laquelle s'ouvrent des
pores ou des vaisseaux absorbants, qui sont
pour eux, suivant l'exjH'ession deBoerhaave,
de véritables racines intérieures.

Pour les animaux munis d'une poche as-
sez grande pour admettre des substances so-
lides, il a fallu des instruments pour les di-

viser, des liqueurs pour les dissuudre, etc.

En un nu)l, la nutrition a dd être précédée
d'une multitude d'opérations jiréparatoires

dont l'ensemble constitue la digestion.

Ainsi, la digestion est une fonction d'un
or.lre secondaire, projire aux animaux et

nécessitée chez eux par la faculté de locomo-
tion dont ils jouissent.
Des modifications non moins importantes

dérivent de la même cause. Dans les vé-
gétaux dont la structure est fort simple,
le mouvement du fluide nutritif paraît se

faire sous l'influence [iresque exclusive

lies agents extérieurs ; dans les animaux,
au contraire, la complication et la multipli-

cité de leui's organes exigeaient des dispo-

sitions [larticulières et des forces jdus ]iuJs-
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saules pour (Iisi4,riljucr !e (luitle répaniteur.
De là un système de canaux ramil¥'s qui
constituent deux troncs communiquant Cii-

semhle, de ninmère que l'un reçoit dansses
racines le tluide que l'auti'c a fioussé dans
ses branches, et le rapporte au centie, d'oiî

il doit ôtre chassé de nouveau. A la réu-
nion des deux troncs se trouve une jioche

contractile munie desoupajics tellement dis-

posées qu'elle pousse avec force dans les ar-

tères le sang qu'elle a reçu des veines. La
circulation n'est pas un caractère essentiel
de l'aiiiiiarté, |iuis([u'un grand nombre
d'auiniaux en sont privés et se noiirris-

sent jiar une sinqile imbibition du fluide

jiréparé dans le tube di(j,estif. Chez ceux qui
en ont une, le sang peut être considéré
comme le véhicule des matériaux nutri-
tifs qu'il reçoit du tube digestif, des mem-
branes tégumeiitaires et des poumons, ma-
tériaux qu'il s'ificorpore d'une manière in-

time, et qu'il transmet aux organes [)0ur

leur conservation ou leur accroissement.
C'est par les veines et par un ordre particu-
lier de vaisseaux , les lymphatiques, que le

sang reçoit les matériaux nutritifs nouveaux;
c'est parles mêmes vaisseaux qu'il reçoit les

molécules qui, après avoir vécu dans nos
tissus, s'en détachent, pour être rejetées de
notre économie.
Mais, avant de retourner aux organes, le

sang veineux doit subir le contact vivifiant

de l'air atmosi)hérique : il doit être modifié
par Va respiration , fonction générale, com-
mune à tous les êtres organisés, et toujours
la môme au fond, quoique très-ditférente

dans son mécanisme. Chez les animaux qui
n'ont pas de circulation, elle se fait par la

surface extérieure du corps, ou par des vais-

seaux aériens qui jiortent partout le fluide

atmos[)hérique au contact du sang ri'pamlu

dans les interstices des tissus Drganiques.
Ceux qui ont une circulation rcs|iiront [lar

un organe spécial, poumon ou branchie, que
traverse le sang veineux et que l'air exté-

rieur pénètre. La respiration pulmonaire ou
branchiale est donc une fonction d'un troi-

sième ordre, liée à l'existence de la circula-

tion et, par conséquent, aux facultés que'nous
avons dit être le caractère de l'animalité.

Ce que nous venons île dire montre
qu.elle influence les facultés jiropres aux
animaux, la sensibilité et la locomotilité

,

exercent sur les fonctions conmiunes à tous
les êtres organisés, et sur la disjiosition ana-
toniique des instruments de ces fonctions.

Nous verrons plus loin que toutes les fonc-
tions des animaux des divers ordres exer-
cent une influence non moins puissante les

unes sur les autres, tant il y a d'enseml)le
et d'harmonie dans les productions de la na-
tiire vivante 1

En somme, l'animal vit, se meut et se re-

produit. D'ofi l'on voit que toutes les fonc-
ti(Mis des animaux peuvent se diviser en
trois ordres : celles qui leur sont essentiel-

les, qui leur donnent le caractère de l'ani-

ciaiité, la sensibilité et le mouvement vo-

lonlaire : ce sont les fonctions animales: ic\U^s

qui servent à leur nutrition, à l'ci Iretien de
la vie individuelle : ce sont les fonctions
nutritives, digestion, absorption, circulation,
respiration, transpiration, sécrétions; enfin
la génération, destinée à rcmjilacer les in-
dividus qui périssent j ar des individus nou-
veaux et h perpétuer la vie de l'csjièce.

Après avoir indi([ué ces fonctions, jetons
un coupd'œil rapi(iesur lesii.struments par
lesquels elles s'exercent.

Quand on jiorte son attention sur l'orga-
nisme animal, on voit qu'il se compose de
parties solides et de parties fluides. Ces der-
nières, quoique variables en quantité, prédo-
minent toujours sur les premières. Elles
comprennent le sang, la lymphe, la séro-
sité, la graisse et divers i>roduits de sécré-
tion.

Les parties solides s'offrent à nous sous
des aspects très-divers ; mais leur division
mécani(|ue conduit toujours en dernier résul-
tat à des lamelles où à des filaments qui pa-
raissent être les particules organiques élé-
mentaires. On peut les rapporter à trois ty-
pes ou tissus élémentaires : le tissu celluleux,
le tissu nerveux et le tissu musculaire.
Le premier existe dans tous les animaux

et dans tous les organes. On peut le considé-
rer comme la gangue dans laquelle se déve-
loppent tous les autres organes et c/)mmc la

base de la plupart d'entre eux. Ainsi les

membranes ne sont que du tissu cellulaire
plus serré, dont les lames sont plus rappro-
chées, ce que démontre la macération ; les

vaisseaux ne sont que des membranes con-
tournées en cylindres, et presque toutes les
parties molles du corps semblent être un
assemblage de vaisseaux et ne différer entre
elles que par la nature des liquides que les

vaisseaux contiennent, jiarleur noinljre, par
leur direction, la constitution de leurs pa-
rois, etc. C'est ainsi que l'on peut faire dé-
river du tissu celluleux les tissus séreux,
muqueux, glanduleux, fibreux, fibro-cartila-

gineux, osseux.
Le tissu nerveux est celui par lecpuel nous

exerçons la faculté de sentir. Il se présente
sous la forme de filets, partant de certains
centres et se i>ortant à toutes les parties du
corps. C'est par les nerfs qui se portent à la

périphérie de notre organisme que nous
avons la sensation du monde extérieur.
Le tissu ou fibre musculaire est l'organe

du mouvement. Cette fibre se contracte et se
raccourcit en se fi'onçant sous l'influence do
la volonté. Mais la volonté n'exerce ce pou-
voir que par l'intermédiaire du nerf, puis-

que la fibre n'obéit plus, loj-sque celui-ci est

coupé. Elle se voit partout où des mouve-
ments dedilata'tion et de resserrement sont
nécessaires ; mais son principal usage est la

formation des muscles, qui ne sont autre
chose que des faisceaux de fibres contrac-
tiles attachés par leurs deux extrémités' à
des parties mobiles. Lorsque le muscle se
contracte, les deux points auxquels il s'in-

sère se rapprochent: tel est le moyen simple
par lequel tous les mouvements extérieurs du
corps et des membres sont produits.
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Cl'ez les animaux rampants , les muscles

s'insèrent à la peau; chez ceux qui sont ca-
pables (le courir, de marcher ou de sauter,
ils se fixent h des parties dures dont l'en-

seiniile CDUstituo le squelette, et dont les

ditl'i'ïenles parties, en se réunissant, forment
hs arlicii'lations.

Non-seulement le système nerveux cen-
tral, le cerveau, iatUienee lesgmuscies par le

moyen des n:'rts qu'il leur envoie, mais
encore il reçoit de toutes parts les inqires-
sions qui lui viennent du dehors, en sui-
vant les nerfs qui jvu-tent de la périphérie.
L'intégrité du nerf sensitif est aussi indis-
pensable à la transmission de la sensation
que celle du nerf moteur, jinur jiorter aux
muscles l'ordre de la volonté. Qu'on le coupe
ou qu'on le lie , la sensation cesse d'être
perçue.

Le sens le plus général est le toucher; il

existe chez tous les animaux et sur presque
toute la surface du corps. Les autres sens
ne para-isseni en èlre que des modifications
|)liis pcrfc'.lionni't's et appropriées à des im-
pressions plus délicales. 11 est remar(iuable
qu'ils sont tous placés à la tôte et dans le

voisinage du cerveau. Les organes qui en
sont le siège sont merveilleusement adaptés
aux qualités des agents dont ils sont destinés
à recevoir l'impression : l'œil préseHte à la

lumière des lentilles transparentes qui en
rassemblent les rayons; l'oreille offre à l'air

des membranes, des tluides, qui en reçoi-
vent les ébranlements; le nez tamise en
quehjue sorte la colonne d'air qui le tra-

verse pour en saisir les molécules odorantes,
et la langue pré'senle au liquide savoureux
qu'elle doit goi^ler sa surface garnie de
papilles molles et spongieuses.
Le système nerveux ne nous fait pas con-

naître seulement ce qui se passe autour de
nous, dans le monde extérieur, il nous aver-
tit encore de ce (jui a lieu en nous, dans
noire monde intérieur. C'est ainsi que nous
ressentons certaines ilouleurs internes, les

sensations de la fatigue , de la faim , do la

soif, etc.

De toutes les sensations qui naissent de
nos besoins et nous en avertissent, celle de
la faim est une des plus impérieuses qui
puissent solliciter l'animal à l'action. Elle

lui rappelle instamment la nécessité de
fournir de nouveaux matériaux à sa nutri-
tion.

Cette fonction est très-compliquée. Les
aliments sont pris, divisés, nuichcs, insali-

vés et introduits dans le tube digestif, dont
ils traversent loute la longueur. Dans l'esto-

mac, ils sont réduits en une sorte de bouil-
lie homogôiie ([ui prend le nom de chyme;
après quoi ils passent'dans l'intestin, long
canal contourné sur lui-raômc, où ils se mê-
lent aux fluides abondants qu'y versent les

glandes intestinales, à la bile, au fluide pan-
créati(|ue. C'est là qu'ils éprouvent une
élaboration dernière cpii les rend aptes à
fournir les éléments nutritifs. Ceux-ci tloi-

vent être absorbés, pendant l'acte de la di-

{jestiiin, par des vaisseaux très-déliés, lym-

phatiques, (]ui les versent dans le système
veineux général.

Cependant, ces matériaux nouveaux, in-
troduits dans le système veineux, ne peu-
vent lui rendre iuimédiatement ses ([ualités

nutritives; ce sang doit encure être soumis
à l'action vivifiante de la respiration. Les
organes qui servent à cette importante fonc-
tion otfrent de grandes différences, selon les

animaux. Chez ceux qui sont privés de cir-

culation, l'air pénètre, au moyen de vais-
seaux connus sous le nom de trachées, dans
toutes les [larties du corps et va trouver le

fluide nourricier, qu'il modifie en cpielqne
sorte sur jilace : telle est la 'espirali. n
chez les insectes et plusieurs arachnides.
Chez les animaux plus élevés et pourvus
d'une circulation sanguine, l'organe respira-
toire est constitué soit par un groupe de vé-
sicules recevant l'air par un canal unique et

ramifié, et sur les parois dcs:|uel1es vien-
nent se diviser à l'infini les vaisseaux (]ui

aj portent le sang veineux, soit par des la-

mes ou feuillets qui servent do supports
aux ramifications vasculaires et qui i>lon-

gent dans l'eau. Dans le premier cas, l'or-

gane respiratoire est un poumon; dans le

second, il porte le nom de branchie.
A son passage dans l'organe respiratoire,

le sang éprouve une véritable combustion;
il absorbe de l'oxygène et perd (lu carlione,

(jui s'exhale sous forme d'acide carboni(|ue.
Plusieurs autres principes sont encore

éliminés du sang par les sécrétions urinai-

rés, cutanées et intestinales. Ces dilférents

moyens d'éfuiration du sang peuvent jus-

qu'à un certain iioint se suppléer l'un l'au-

tre : ils paraissent donc tendre vers un
même but.

Tous les phénomènes nutritifs qui se

passent dans le corps de l'animal résultent

en définitive (J'un mouvement continu de
composition et de décomposition. Kn même
tem|is que le sang reçoit les matériaux nu-
tritifs (lue les lymphatiques ont puisé dans
le tube intestinal, il entraîne les molécules
qui se sé|iarent des organes, et il abandonne
une multitude desubstances qui se séparent
de lui dans les |ioumons, lefoie, les reins, etc.

On diiiine le nom de sécrétion h l'opération

par laipielle un lliiide est séparé d'un autre,

(>t de glande à l'organe chargé de cette sé-

liaration. Ces glandes dill'èrent beaui'ouj),

(juant à leur aspect, à leur forme et à leur

volume, mais toutes peuvent être ramcnétis

à deux types élémenlaires : les glandes par

dépression et les glandes par projection.

L'élément sécréteur est toujours, ainsi que
l'a démontré Malpiglii, une membrane fine,

Irès-vasculaire et douée d'untï propriété ipii

lui est pro|)re, (pi'elle tient de son organi-

sation, celle d(' séparer de la masse du sang
un produit variable, selon le but qu'il doit

rem})lir et l'organe. i]ui le sécrète: or celle

mendirane sécrétante, qui devait avoir une
étendue proportionnée à la quantité de pro-

duit qu'elle devait fournir, s'est disposée de
deux manièî'cs, (tour ollVir le plus desmfaco
avec le moins de volume pujsibic : lantô'.
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plie s'-est (Icjprimée en petits sacs, en utri-

lules, on tubes ramifiés et pressés les uns

contre les autres : tel est le cas des glandes

crdinaires; tantôt, au contraire, elle s'est

développée, projetée h l'extérieur, en for-

mant des saillies, des villosités, des fran-

ges de formes variées. Ce second type d'or-

ganes sécréteurs, les glandes projetées, dé-

couvertes récenuuent par M. Lacaucliie,

existent dans les cavités séreuses et syno-

viales et dans plusieurs organes où leur

présence n'avait pas été soupçonnée.
Le foie séiTÔle la bile, les glandes sali-

vaires la salive, les glandes synoviales la

synovie, etc. ; mais on peut rattacher aux
sécrétions un grand nombre d'autres trans-

formations ou séparations d'humeurs ou de

tluides. Ainsi, [/ar exemple, il est permis de
]ienscr que le cerveau sépare du sang un
lluido particulier, dont la nature nous a

échappé jusqu'ici et qui serait l'agent des

liliénomènes nerveux.
C'est encore à une sécrétion qu'il faut

rattacher les phénomènes primitifs de la

génération, la formation de la liqueur pro-

lifique et du germe. Les organes de cette

fonction soni, d'une i)arf, ceux qui prépa-

rent la liqueur prolifique et qui la portent

au contact des germes; d'autre part, ceux

ifui doivent contenir et protéger les germes
jusqu'à leur dévelopi)euient complet. Les
premiers constituent le sexe masculin, les

seconds le sexe féminin. Lorsque l'ovule sé-

crété par l'ovaire a été lécomlé par la liqueur

séminale, il se détache de l'ovaire et s'en-

gage dans la trompe (pii le conduit dans
l'utérus, si l'animal est vivipare, ou dans
Voviduvlics, s'il est ovipare. Dans le jtremier

cas, le petit germe lire sa nourriture d'un
la/is de vaisseaux, qui vont puiser dans le

sang de la mère les matériaux de son déve-
lop[)ement. Dans le second cas, il se nourrit

d'une masse organisée, \c jaune de Fucuf ou
viietlus, qui lui est attaché par des liens

vasculaires et dont le volume est assez con-
sidérable pour l'amener à un degré de dé-
veloppement tel qu'il i)uisse vivre de la vie

extéi'ieure aiirès avoir brisé sa coquille.

ïïl. Principales dijj'érences de l'organisation

des animaux. — Nous venons de voir, dans
ce coup d'œil rapide, jeté sur l'ensemble de
l'organisation animale, que les différents

systèmes d'organes, tout en atteignant le but
fonctionnel qiii leur a été assigné, sont loin

de présenter à l'anatomiste les niè ; esa[ii)a-

r?nces, la môme disposition, la môme struc-

ture. Les dilférences fraiipent, au plus léger
examen, quand on compare ror,;anisalion
des animaux (jui se rajiprochent le i)lus de
l'homme, du chien, du cheval, par e\euq)le,
avec celle des aninuuix d'une organisation
moins élevée, des reptiles, des vers ou des
polvpes. Cette comparaison, objet principal
de l'anatomie comparée, nous fait leconnaî-
tre que les fonctions se perfectionnent et se
complètent cl mesure que les organismes se
diversifient et se conqilirpient; qu'elles se
simplifient, au contraire, à mesure qut!

l'on se rapproche de la limite inférieure île

l'animalité. Mais, soit qwc l'on parle de
l'homme et des animaux supérieurs, pour
arriver, en suivant des dégradations Succes-

sives, aux vers et aux polypes; soit que,
])renant l'organisation dans son expression
la plus simple, on la suive dans ses compli-
cations et ses perfectionnements croissaids,

l'analyse physiologique nous ramène tou-
jours à ces trois fonctions fondamentales
que nous avons dit caractériser l'animalité,

savoir : les fonctions animales (sensibilité

et locoraotilité volontaire), les fonctions vi-

tales ou végétatives, et les fonctions de re-

production. Le but est toujours le môme;
les moyens de l'atteindre sont infiniment
variés. Il sutura, pour en juger, de compa-
rer, ainsi que nous allons le faire, les prin-
cipaux systèmes d'organes dans la série

animale.
Le système locomoteur présente deux «lif-

férences générales importantes : tanlot les

os forment un squelette intérieur, autour
duquel se disposent les muscles qui doivent
les mouvoir; tantôt il n'y a pas de sque-
lette intérieur. Dans le premier cas, la

cliarjiente de l'animal est essentiellement
constituée jiar une colonne, formée de piè-
ces superposées et appelée colonne verté-
brale; d'où la dénouiinaiion de vertébrés
donnée aux animaux qui en sont |)ourvus.

Ceux !qui n'ont i)as do verlèbres, ou les in-
vertébrés, dillcrent beaucoup entre eux :

les uns sont entièrement mous, conmie les

vers; (['autres ont le cor|is enveloppé de
pièces dures, articulées les unes sur les au-
tres , et forment un squelette extérieur,

comme les insectes et lescrustacés; d'autres,

enfin, sont renfermés dans des coquil'os,

comme les mGllusijues.
Les organes des sensations ne ]U'ésentent

])as moins de dilférences, tant dans leur par-
tie centrale que dans leurs expansions péri-

])liériques. Le système nerveux central ollVe

(rois grandes différences : ou bien il forme
une masse allongée, placée au-dessus du
canal digestif et renfermée dans un étui os-
seux, comniedans tous les vertébrés ; ou bien
il est placé au-dessous du tube digestif elren-
fcrmé dans la môme cavité, c-mime chez
les mollus([ues et les articulés; ou bien,
enfin, il est entièrement confondu avec les

autres tissus, comme chez certains animaux,
placés sur les plus bas échelons de l'échelle

animale, les zoophytes eu polypes, qui pa-
raissent formés d'une substance homogène,
dans laquelle on ne trouve ni vaisseaux, ni

nei'fs.

Les expansions nerveuses jiéri|)liériques,

ou les organes des sens, varient lieaucou|),

quant à leur nombre et h leur degré de per-
fection. Trois sens, le touelier, le goût et

peut-être l'odoiat, paraissent appartenir à
tous les animaux. La vueet l'ouïe manquent
aux zoophytes, à plusieurs vers articulés,

à certains niollusi[ues. Peut-ôlre faut-il ad-
mettre (lue l'organisation si délicate de la

jieaii de ces animaux leur tient, jus(iu'à un
certain ]ioinl, lieu de ces sens et leur per-
met, selon l'expression d'un savant naiura-



227 ANA DiCTIJNNAlUE 2 '8

turalistc , de palper jus'jaà la lumière.

Lorsque les orj^anes des sens existent,

conune cliez l'homine et tous les vertébrés,

ils présentent encore des différences infi-

nies dans leur dej^ré de perfection. «L'oeil,

par exemple, présente aux rayons lumineux
un appareil de lentilles plus ou moins com-
plet, selon la perfection de l'animal, le mi-
lieu dans lequel il vit,_ etc. L'organe lui-

même peut ôtre fixe ou jouir d'une grande
mobilité ; il peut être protégé, ou non, par

des voiles membraneux, qui le garantissent

avec plus ou moins d'efficacité de l'action

nuisible îles corps extérieurs. Des différen-

ces analogues se remarquent dans la dispo-

sition des autres sens.

Les organes de la vie végétative n'otl'rent

pas moins de variations. Le tube tlig 's'.if,

qui en forme la partie essentielle, présente

deux grandes ditl'érences. Dans son état le

plus sinijjle, chez les zoophytes, c'est un
tube, ou un sac à une seule ouverture, qui

sert à la fois d'entrée aux aliments et d'issue

aux excréments. Dans tous les autres ani-

maux, il a deux ouvertures distinctes affec-

tées k chacun de ces usages. Mais, tantôt ce

canal s'étend directement de la bouche à

l'anus; tantôt il décrit des circonvolutions

plus ou moins grandes, qui en augmentent
singulièrement l'étendue; tantôt il offre, sur

son trajet, des dilatations variables pour le

nombre et la capacité. Une des difîéreni-es

les plus importantes et qui inllue le plus

sur le mode d'alimentation de chaque es-

])èc;e, c'est que la l)Guche ]3eut ôtro armée
de dents capables de broyer, de couper ou
de déchirer des corps durs, ou qu'elle peut
en 6lre dépourvue et ne permettre que l'in-

tro ludion de corps entiers ou de substances
tluides.

Le* pro luit de la digestion, le chi/le, par-

vient aux organes qu'il doit réparer de deux
manières différentes : ou bien il transsude
au travers des parois du tube digestif, pour
baigner toutes les jiarties du corps, ainsi

qu'on l'observe chez les zoophytes et les

insectes qui n'ont pas de circulation dis-

tincte; ou bien il est recueilli [)ar des vais-

seaux particuliers qui le versent dans le

sang.

Ce liquide est lui-niôme tantôt incolore ,

])lanc ou bleuAtre, comme dans la plupart

des mollusques, tantôt rouge, comuie (la;is

les vertébrés. Parmi ces derniers, les mam-
mifères ont le chyle blanc et laiteux, tandis

que les oiseaux, les reptiles et les poissons,

ont le chyle transparent et semblable à la

lymphe ordinaire.

Quant à la circulation, elle offre aussi de
grandes différences. Nous venons de voir

que quelques animaux n'en ont pas. Ceux
()ui en sont doués peuvent l'avoir simple ou
double. On dit (ju'eile est double lorsque
tout le sang veineux est obligé de traverser

i'orga-ne respiratoire, avaiu de passer dans
l'arbre artériel; les oiseaux, les mammifères,
les poissons et certains mollus(iuessont dans
ce cas.

La circulation est simph» ou incomplète

Il >rsqu' une iiart le du sang veineux rentre dans
le système artériel, sans traverser l'orgaiie

respiratoire; telle est la circulation des rep-
tdes. Des difîéi'ences analogues se voiei:t

(la; s le nombre et la position des organes
d'impulsion du sang, des cœurs. Quand la

circulation est simple , il n'y en a qu'un.
Quand elle est doulilc, il peut aussi n'y en
avoir qu'un, lequel est iilacé tantôt à l'ori-

gine de l'artère ])ulmoi;aire ou branchiale,
comme dans les poissons, ou à l'origine de
l'aorte, cœur aortiqne, conune dans les ii-

ma(;oiis; mais il y en a le plus souvent
deux, l'un jjour l'ai'tère pulmonaire, l'autre

|)our l'aorte. Ces deux cœvu's so;it ordi-
nairement réunis en un seul, comme dans
l'homme, et quchiuefois séj'.arés, comme
dans les sèches.

Les organes respiratoires nous présen-
tent quatfe différences princijiales: ou bien
la respirât on s'e(fei-tue par toute la sur-
face du coriis et n"a [las d'organes distincts,

comme chez les zoophytes ; ou bien elle se
fait par des trachées , sortes de vaisseaux
aériens, qui transportent le fluide respi
rallie daiis toutes les jiarties du cori^s,

ainsi qu'on l'observe chez les insectes,

que nous avons vus manquer de circula-

tion ; ou i)ien elle s'opère par des bran-
chies; ou bien enfui \iiM- ûes poumons. La
respiration Inanchiale est projire aux ani-

maux qui vivent daus l'eau : elle s'effectue

par des lames, des franges, des houppes qui
baign.cnt dans ce liquide et sur lesquelles

vieiît se ramifier l'artère liranchiale. La res-

piration pulmonaire appartient aux animaux
qui jouissent au plus haut degré de la vie
animale; elle se fait au moyen d'un organe
qui peut être comparé à une grande vessie,

que l'animal peut comj)rimer ou distendre,
"

sur les parois de laquelle vient s'épanouir
l'artère pulmonaire, et qui communique à

l'extérieur par un conduit unique, la tra-

chce-arlèrc.

A la res|iiration pulmonaire se rattache
intimement une fonction d'une haute impor-
tance au j)oint de vue du perfectionnement
de la vie animale. Nous voulons parler de
la voix. La véritable voix, cju'il ne faut pas
confondre avec certains sons ou bruits que
quelques insectes peuvent produire , en
mettant en mouvement certaines parties
élastiques, est propre aux animaux qui res-
pirent ]-ar des poumons. Eux seuls, en etl'et,

peuvent mettre en mouvement une colonne
d air capable de faire vibrer les lèvres ten-
dues d'un appareil particulier qui porte le

nom de glotte et daiis lequel se forme le

son. Cet appareil se présente avec deux
grandes modifications : tantôt il est placé à
la base de la langue, à l'extrémité antérieure
du tube qui conduit l'air aux poumons et

qui fait dans ce cas l'office ûe porte-vent ;

tantôt, au contraire, il se trouve à l'extré-

mité pulmonaire de ce môme tulie, qui de-
vient alors un porte-voix. La première
disposition existe chez les quadrupèdes et

les rept les ; la seconde est propre aux
oiseaux.
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Les oi;;anes destinés à la repnvhulidii de
Tcsiièfe i-iaus offrent aussi de notaliles ditl'é-

rences. Chez les zoophytés, le petit animal
croît sur le corps de l'adulte, comme un
bourgeon sur un arbre. Chez les autres ani-

maux, la reproduction s'effectue j ar le con-
cours d'organes spéciaux qui constituent

les sexes. Le plus souvent, ceux-ci sont

séparés et a))particnnent à deux individus
différents; chez quelques mollusques les

deux sexes sont réunis sur le même indi-

vidu. Dans ce dernier cas, qui constitue

l'hermaphrodisme , tantôt la fonction s'ac-

complit au moyen des organes d'un seul

individu, comme dans les mollusques lii-

valves; tantôt elle exige la réunion de deuv
individus semblables, ce que ndus vovuits

<lat;s les limaçons. — Quail au iiroduit de
la génération, ou bien il se développe comme
un bourgeon qui se détache liientôt, |)our

jou'r d'une vie propre; ou bien c'est un
ciiibnjon qui se greffe aux ])arois de l'ulérus

de sa mère, qu'il ne quitte que lorsqu'il

est assez dévelo|ipé pour jouir d'une vie

indépendante; ou bien enfin, c'est un
germe, enveloppé dans une coque, au mi-
lieu d'une substance qui doit servir à son
accroissement. Ces trois modes de repro-
duction sont connus sous les noms de géné-
rations gemmipare, vivipare, et ovipare. 11

n'est pas sans intérêt de remarquer que
parmi les animaux ovipares, s'il en est

quelques-uns, comme la vipère, qui donnent
naissance à des petits vivants, c'est que les

œufs sont éclos dans Voviducle.

Lors(jue le petit animal est né, il présente
le plus souveiU les mêmes apjiarences que
dans l'état adulte; mais il en est qui doivent
é|!rouver des changements considérables
de forme , perdre certaines parties et en
acquérir de nouvelles. Ces méiamorphoses
singulières sont des plus évidentes dans
les insecles, les grenouilles et les salainan-

dres

.

La plupart des fonctions que nous venons
d'examiner exigent des organes nombreux
chargés de la piéparation de cerfa'ns liqui-

des utiles ù la fonction, ou de l'élimination des
malériaux ([ui doivent êue rejetés de l'or-

ganisme. Ce sont les organes sécrétoircs ou
les glandes. Aussi nombreux que variés

dans leurs formes, ils olfrent cependant trois

dilférences générales qu'il importe de signa-
ler. Dans les zoophyles , ils ne sont j)as dis-
lincts des autres organes ; dans les articulés

privés de circulation, ils rej.'résentent des
'ubes nui plongent dans les organes, pour
viller cliercher, si l'on peut s'exprimer ainsi,

les éléments qu'ils sont chargés de recneil-
lii'; enfin, dans tous les animaux pourvus de
I irculation, ils forment des masses d'un vo-
lume très-variable qui portent le nom tie

glandes.
Embryogénie. — Nous venons de voir les

ditférences capitales que présentent les ani-

maux conq)arés entre eux, à leur état de
développement complet ; mais l'anatomie

comparée ne s'arrête pas là ; elle embrasse
toutes les phases de chaque individualité

animale, comme elle avait saisi l'ensemble
de loute l'animalité ; elle étudie les modifi-
cations organiques qui résultent des se\es
cl des âges, elle prend chaque animal à la

première apparition de l'ovule et de T'œuf,
origine jiremière de tout corjjs organisé

;

cl le le suit à travers les changements de formes
des i)arties extérieures de l'embryon ; elle

I)énètre dans son intérieur pour constater
l'apparition successive ou simultanée, Iran-
sildire ou permanente, de certains organes,
pour saisir le mécanisme des métamorpho-
ses qui s'opèrent dans l'ensemble ou les

parties des organes, dans leur structure in-

time et leur conqiosilion chimique. Cetle
é'udedii développcmenl de l'embryon cons-
ti(ue luic scieni'c d'origine toule moderne,
Veiiihryogr'nie, SI ivncc du plus haut intéiêt

et qui a fouini les bases les plus im,por-
tanles sur lesquelles s'est élevée l'anatomie
philasnphique.

L'embryogi'nie a jeté aussi une vive lu-
mière sur une classe de phénomènes qui
jusqu'à nos jours avaient paru complète-
ment en dehors des lois ordinaires de la na-
ture; nous voulons parler des monstruosités.
A son tour, l'étude de ces formations ario; -

maies des organismes a fourni des doc-..-

mcnls précieux à l'end-irvogénie, à l'ana ci-

mie transcenilante et à la [iliysioloiiie. L'en-
semble des détiuctions tirées de 1 anatomie
des monstruosités, et que nous n'avons pas
à exposer ici, constitue la Tératologie [de

cipyç, prodige , monstre, et l6yo;, disvours).
\\ .Anutoniie philosophique, transcendante,

spcailatire. — Lorsque après avoir com])aré,
dans toute l'étendue du règne animal, l'or-

ganisation de chaque esjièce et les ditféien-
ti'S foi'raes qu'elle revêt dans la série de ses
développements, on cherche à s'élever à la

connaissance des lois qui régissent les raj -

l)orls des organismes, soit qu'on les consi-
dère dans leurs évolutions successives oans
le même animal, ou dans l'easemble du lè-

gne, soit qu'on les étudie dans leurs diliV-

rents degrés de composition ou de sinqili-

cité, lin entre dans le domaine de l'anatomie
philvsopliif/ue, transcendante, ou spéculalii

c

Cette science toute moderne, puisque le

génie de Cuvier en jeta les premières et les

plus solides bases dans ]esConsidérations svr
Véconomie animale, qn'il mit en tête de fcs
Leçons d'anatomie comparée, en ItOO, est

véritablement pliilosophique, lorsqu'elle l'e-

vêt les caractères des sciences de raisonne-
ment, qu'elle s'appuie sur des faits bien ol -

serves, incontestables, et que ses proposi-
ons en sont logiquement déduites. Elle

devient ."péculutivc lorsque, préjugeant les

faits ou les dépassant, elle arrive à des
conclusions hypothétiques, auxquelles l'ol;-

servation refuse son ai pui.

Loi des conditions d'ejislence. — Celle
loi, formulée j ar l'illustre fondateur de la-
natomic comjiarée, est fondée sur le prin-
cipe que tous les organes, agissant les uns
sur les autres, doivent conserver entre euv
des rap])orts harmoniques. Cetle loi émineii -

ment philosophicjue i^onna la clef des juin-
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filiales iiioiliru-alioiis oiganitiuns qui font

varier à l'iiiliui les rapports des êlros ani-

més et (les fondions particulières qui com-
j)Osent leur existence.

Nous avons indiqué les principales diffé-

rences que peuvent présenter les organes

ati'ectés à chaque fonction dans rensemlile

du règne animal. Or, si l'on supposait les

différences d'un organe unies successive-

ment avec celles de tous les autres, on oh-

liendrait un nonihre très-considérable de

combinaisons organiques, qui répondraient

à autant de classes d'animaux. « Mais ces

combinaisons, dit G. Cuvie.r, qui parais-

sent possibles, lorsqu'on les considère d'une

manière abstraite, n'existent pas dans la na-

ture, parce que les organes ne sont pas seu-

lement rapprochés, mais qu'Us agissent les

uns sur les autres et concourent tous en-

semble à un but commun. D'après cela, les

modifications de l'un d'eux exercent une in-

fluence sur celles de tous les autres. Celles

de ces modifications qui ne peuvent point

exister ensemble s'excluent réciproquement ;

tandis que d'autres s'appellent, pour ainsi

dire, et cela non-seulement dans les orga-

nes qui sont enî-re eux dans un rapport im-
médiat, mais encore dans ceux qui en parais-

sent, au premier coup d'œil, les plus éloi-

gnés et les plus indépendants. » Ainsi, par

exemple, quand il n'y a pas de circulation,

il ne peut y avoir d'organe respiratoire spé-

cial; il faut que l,a respiration se fasse sur
place, pour ainsi dire, et par tout le corps,

liais la circulation, lorsqu'elle existe, a be-

soin d'organes moteurs, et ceux-ci recevant

leur force du s\'stème nerveux, il s'ensuit

que l'existence d'un poumon suppose l'exis-

tence d'un système nerveux. C'est sur cette

dépendance mutuelle des fonctions et ce se-

cours qu'elles se prêtent réci)iroquement
rpie sont fondées les lois qui déterminent
les rapports de leurs organes, et qui sont

d'une nécessité égale à celles des lois méta-
]t!iysiques ou mathématiques ; car il est

évident que l'harmonie convenal)le entre les

organes qui agissent les uns sur les autres
(;st une condition nécessaire de l'existence

de l'être auquel ils appartiennent; et que si

une de ses fonctions était modifiée d'une ma-
nière incompalijjle avec les moditications

des autres, cet être ne ]>ourrait pas exister.
I La comparaison deux à deux des fonctions

de l'économie animale montre cette vérité

dans tout son jour. Prenons pour exemple le

système des organes digestifs, dans ses rap-

ports avec les systèmes des organes (hi n)ou-
vcment et de la sensibilité. La dis|iosition

liu tube digestif détermine d'une manière
absolue le genre de l'aliineMlalion de l'ani-

mal; il faut donc (piil trouve dans ses sens
et ses organes locomoteurs les moyens de
reconnaître et de se procurer les aliments
qui lui conviennent, faute de quoi il ne
pourrait subsister. C'est ainsi qu'un animal
«jui ne peut digérer (pie de la chair d(jil,

sous peine de destruction de son espèce,
av(jir la faculté (i'a|tercevoir son gibiei-, île

le poursuivre, de le saisir, de le vaincre, de

ANA

le dépecer. Il lui faut donc une vue per-
chante, un odorat lin, de l'adresse (st de la

force dans les pattes et les niûclioircs. Ainsi,
jamais une dent trancliarilc et propre à dé-
couper la chair ne se rencontrera avec un
l)ie(i enveloppé de corne et imjiropre à sai-
sir. Aussi tout animal à sabot est herbivore
et a par conséquent des deiits molaires pro-
pres à broyer, un estomac très-ample et sou-
vent multiple, un intestin très-long, etc.

En suivant ces comjiaraisons dans tous les

organes , nous trouverions une harmonie
constante entre toutes les moditications or-
ganiques ou fonctionnelles ([u'ils présentent.
— Ces lois d'harmonie, de coexistence, ou
des conditions d'existence, ayant été dédui-
tes de la connaissance de l'iniluence récipro-
c|ue (tes fonctions, et l'oiiservation les ayant
ronlirmées, nous i)Ouvons, dans quelques
cas , suivre une marclie inverse. Si nous
trouvons entre deux organes des rapports
constants de forme, nous pouirons en con-
clure qu'ils sont en rap|iort de fonclion.
Ainsi, le volume considérable du'foie chez
les animaux qui respirent le moins, et la

privation totale où en sont les insectes, ipii

ont la respiration la plus complète possible,
puisque tout leur corps est, jiour ainsi dire,

un poumon, ont fait penser que le foie sup-
plée jusqu'à un certain point ce dernier or-
gane, en enlevant comme lui au sang ses
deux [irincipes combustibles.
Tout en respectant la loi des conditions

d'existence et sans jamais sortir du petit

nombre tle combinaisons possibles entrt les

moditications essentielles desoi-ganes inqior-
tants, la nature s'est abandonnée à toute sa

fécondité dans les modilii.alions des jiarties

accessoires. Pour celles-ci, dit Cuvier, il

n'est pas besoin qu'une forme, qu'iuie dis-
position soit nécessaire; il semble même
souvent qu'elle n'a pas ijesoin d'èire utile

pour être réalisée; il suilit qu'elle soit ;jos-

siblc, c'est-à-dire qu'elle ne détruise pas l'ac-

cord de l'ensemble. Aussi, les modifications
des organes les moins imporiaiils, de ceux
(jui sont à la surface de l'aninial, et qui sont
]ilus iiartu'uiièrenient l'objet de l'histoire
naturelle, sont-elles innoinbrables?

Appticdliun (le celle lui à la géulogic. Pa-
lœuntologie. — Nul n'a poussé aussi loin
que Cuvier l'étude de ces inlluencesrécijiro-
ques des fonctions et des organes les unes
sur les autres. C'est par la connaissance ap-
profondie de ces iniluences que cet homme
de génie a [m arriver à la solution de ce pro-
blème: Une partied'un animal étant donnée,
un os, une dent seulement, reconstruire
cet animal et déterminer les conditions au
milieu desquelles il a vécu et ses rap.ports
avec les autres es]ièces. C'est ]iar la même
voie qu'il est parvenu à ictrouver des es])è-

ces et des genres entiers des créations ânîé-
lieures à la nôtre, et tiui ont disparu dans
les derniers cnlaclysmes de notre planète.

Cette ap|ilicatiiin de l'analomie comparée
a pris le nom iï'nu;\lnnùcgi'uloyique ouiio pa-
hvonioloijic. Llle nousaiévélé tout un règite
animal dont nous ne trouvons plus (pie des
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débi-is à la surface ou dans l'épaisseur de la

croûte du globe. Cps débris sont toutes les

parties dures qui ont pu résister à l'action

destructive des agents physiques. Ce sont

des squelettes, tics [lortions de squelette, des

os, des dents, des écailles, ayant appartenu
à des animaux vertébrés; ce sont des co-

quilles de mollusques; certaines parties du-
res des crustacés, et ces polypiers calcaires

qui caractérisent les terrains littoraux. Ce
n'est que dans des occasions rares que l'on

peut examiner des cadavres entiers des ani-

maux de l'ancien monde, comme certains

insectes que l'on trouve dans l'ambre jaune
ou le succin; ou comme le rhinocéros et

l'éléphant découverts dans la Sibérie et con-
servés intacts pendant des milliers d'années,

au moyen des glaces formées par un refroi-

dissement subit de ces régions, refroidisse-

ment que l'on explique par un changement
de situation des pôles terrestres. Aussi l'a-

nalomiste qui se livre à cette étude, n'a-

gissant le plus souvent que sur des sujets

mutilés, incomplets, doit réunir à une grande
habitude une connaissance exacte de tous
les détails et de l'ensemble de l'organisation

actuellement existante à la surface du globe,

pour la comparer avec une organisation dont
il ne reste plus que des vestiges.

Vniié de composition organique. — Si l'a-

natomie comparée recherche les différences

des organismes, elle recherche aussi leurs

ressemblances et leurs analogies. On n'a pas
tardé à reconnaître que, parmi les combinai-
sons organiques nombreuses que l'organisa-

tion animale présente, il en est beaucoup qui
ont des ]iarties communes, qui ne diffèrent

que très-peu, en sorte qu'en plaçant les unes
à côté des^^iuires celles qui se ressemblent le

plus, on peut en établir une série qui s'éloi-

gne par degrés d'un type primitif. De là

l'idée de l'unité de formation et même de
composition de tout le règne animal.

D'après cette idée, tous les êtres pour-
raient être disposés sur une échelle com-
mençant au plus parfait et finissant au plus
simple, à celui qui serait doué des proprié-
tés les moins nombreuses et les plus généra-
les; échelle ou série telle que l'esprit passe-
rait de l'un à l'autre, sans presque apercevoir
d'intervalle et comme par nuances insensi-
bles. Cette conception idéale de l'animalité

suivant une progression croissante de l'être

le plus simple à celui qui est le plus parfait,

à l'homme qui apparaît au sommet de la

création et qui en est la phis haute personni-
fication, est une des plus belles conceptions
de l'anatomie philosophique ou transcen-
dante. Malheureusement elle va plus loin
que les faits et n'est pas d'accord avec les

résultats de l'observation.
Sans doute, en se tenant dans certaines li-

mites et en prenant chaque organe isolément
et le suivant dans toutes les espèces d'une
classe, on le voit se dégrader avec une uni-
formité singulière ; on le trouve même en-
core en vestige dans les esiièces où il n'a

plus aui'un usage; en sorte que la nature
semble ne l'y avoir laissé que pour obéir h
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la loi de ne pas faire de saut, selon l'expres-
sion de G. Cuvier. Mais ce qui est vrai pour
les organes n'est pas vrai pour les espèces :

tel organe est à son plus haut degré de i)erfec-
tion dans une espèce et tel autre dans une
espèce toute différente ; de sorte qu'il fau-
drait former autant de séries qu'on aurait
pris d'organes pour terme de comparaison.

Ce qui est incontestable, c'est qu'il existe
des groupes d'animaux qui se rattachent par
des nuances douces et insensibles et qui
paraissent évidemment formés sur un même
type fondamental. Tels sont les vertébrés,
les mollusques, les insectes. Tant qu'on se
tient dans les limites de ces groupes, on
peut facilement suivre la transaction qui
conduit du plus simple au plus composé;
mais quand il s'agit de lier entre eux cha-
cun de ces grou|ies, on ne peut méconnaître
l'intervalle ou le saut le plus marqué. (Cu-
vier.)

Recherche des analogies organiques. — Les
anatomistes, qui ont poursuivi l'unité de
composition organique, ont dû préliminaire-
ment se livrer à la détermination des orga-
nes semblables ou analogues dans toute la sé-
rie; détermination souvent pleine de diffi-

cultés, à cause des différences de structure,
de force, de rapports et de développement
qu'il peut offrir. Ainsi , par exemple, les

anatomistes ne s'accordent pas sur la déter-
mination de certaines parties de l'encéphale
des poissons : les uns appellent courbes op-
tiques ce que d'autres prennent poui' les hé-
misphères cérébraux.
Le pancréas, le foie, la rate sont souvent

difficiles à distinguer, même dans le type
des vertébrés, dont l'organisation est si évi-
demment conçue d'après le même plan. Me-
ckel avait méconnu la rate chez certains
ophidiens, parce qu'elle est soudée avec le
pancréas; celui-ci, très-facile à reconnaître
dans les trois premières classes des verté-
brés, n'existe plus qu'en vestige dans les
poissons, chez lesquels on le retrouve rem-
placé par des tubes plus ou moins nombreux
qui viennent s'aboucher vers le pylore.
Lorsque ces tubes manquent, on a considéré
comme l'analogue du pancréas quelques ap-
parences glanduleuses de la muqueuse intes-
tinale. D'où il suit que cet organe, d'abord
si distinct, tend de plus en plus à se confon-
dre avec le tube intestinal, dont il n'est

qu'une dépendance accessoire.
Les difficultés de ces déterminations sont

beaucoup plus grandes quand on descend
dans les animaux invertébrés. Ainsi les
anatomistes ne s'accordent pas sur la déter-
mination et même sur l'existence du foie
dans les articulés : selon M. Duvernay, on
aurait pris de grands sinus veineux pour
le foie des squilles, et il paraît bien dé-
montré par l'analyse chimique que les tubes
aveugles qui s'alwuchent dans l'intestin des
insectes, et que l'on considérait comme les
analogues du foie et aussi du pancréas, ne
sont que les analogues des reins. Les diffi-

cultés ne sont pas moins grandes pour les

autres organes de la digestion, surt ;ut chez

8
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les insectes et les mollusques, qui onV tant

exercé la sagacité de Cuvier.

Chez les zoopiiytes, où les organes comme
les fonctioHS, de moins en moins^distincts,

finissent par disparaître et se fonure les uns
dans les autres en une substance d'appa-

rence homogène, les analogies deviennent
fort dilliciles à saisir. Un emploi fort ingé-

nieux du microscope a servi dans ces der-

niers temps à V découvrir Torgane généra-

teur mâle : on l'a reconnu à la présence des
zoospermes dans sa cavité.

Ces exemples prouvent combien il est sou-

vent difficile de déterminer un même organe
dans la série, lors même que Ton suit pour se

guider l'analogie fonctionnelle ; en d'autres

termes, lorsque cet organe remplit les mêmes
fonctions. Mais on a poussé plus loin la

recherche des organes analogues, dans les

cas mêmes où ces organes remplissent des
fonctions différentes.

Les anatomistes qui se sont jetés dans
celte voie difficile se sont souvent égarés, et

les déductions auxquelles ils sont arrivés

ne sont le plus souvent que des aperçus plus

ou moins ingénieux, suivant qu'ils se sont

plus ou moins éloignés de l'observation, et

selon le principe qui les a dirigés dans cette

recherche ;
parmi ces principes théoriques,

deux sont célèbres et méritent de nous ar-

rêter ; ce sont : le principe des connexions et

celui, plus généi'al et plus hypothétique
encore, de la rt'pétilion des organismes.

Principe des connexions. — Ce princijje,

formulé et développé par M. Geoffroy Saint-

Hilaire, repose sur la dépendance mutuelle,

nécessaire et par conséquent invariable des

parties. Dans beaucoup de circonstances, il

est incontestable en application comme en

théorie. Ainsi les organes des sens spéciaux

se rattachant d'une manière immédiate, par

leurs nerfs, au centre principal du système

nerveux, cpiand on trouve un globe ocu-

laire, on arrive avec certitude, en suivant le

nerf optique, à la détermination du cerveau.

Le l'oie étant une annexe physiologique du
tube digestif, c'est dans le voisinage de celui-

ci et dans l'épaisseur même de ses parois

qu'il faudra en chercher la présence. De
môme, les organes de la respiration ayant

toujours des rapports intimes avec les prin-

cipaux troncs vasculaires, ces connexions

feront reconnaître l'organe respiratoire,

quelle que soit sa position, soit à l'intérieur,

soit à l'extérieur.

Dans les exemples que nous venons de

citer, il s'agit de connexions physiologi-

ques, dont le motif est facile à saisir ; mais

il est certaines connexions que la science

n'a pas encore expliquées d'une manière

.satisfaisante; telle est, par exemple, la

situation tlu principal cordon des nerfs, que

l'on trouve conslanunent à la face abdomi-

nale du corps des animaux articulés «»-

dessous du tube digeslif, tandis qu'il est

placé- à la face dorsale et uit-dessus chez tous

les vertébrés.

Le principe des connexions, surtout lors-

au'il se fonde sur des rapports fonctionnels,

peut être d'une véritable utilité dans l'élude
des animaux qui ont atteint un certain degré
de perfection, dans tous les vertébrés. Mais
il devient d'une application difficile et même
tout à fait impossible quand on descend
dans l'organisation si variée des animaux
non vertébrés. Ainsi, et pour ne citer cju'un
exemple, les organes reproducteurs des
mollusques et des zoophytes présentent les

connexions les plus variées et parfois les

plus bizarres. Chez quelques polypei on
trouve l'ovaire développé à l'extérieur >

comme dans les plantes.

Loi de répétition organique. — Parmi les

théories spéculatives que l'aiiatomie trans-
cendante a appliquées à la recherche dé
l'unité de l'organisation animale, celle de là

répétition des organismes est une de ses plus
larges et aussi de ses plus abstraites con-
ce]itions. Elle a pris naissance en Allemagne
et elle a été développée par des anatomistes
élevés à l'école philosophique de Schilling.

Elle est fondée sur ce principe, que chaque
partie de l'univers est faite sur le moaèle
de l'ensemble et chaque division de la partie

sur le modèle de celle-ci.

Tous les anatomistes philosophes qui sont
partis de cette idée sont loin de s'entendre
sur le modèle idéal do l'univers et par con-
séquent sur le type primitif qui se répète
dans les organismes. L'exposition de toutes
ces théories faites d'imagination nous en-
traînerait trop loin. Voyons seulement à

quels résultats a conduit cette idée mère,
appliquée à l'anatomie comparée.
Quand on examine le squelette des ani-

maux vertébrés, il est facile de reconnaître

dans son ensemble une unité de plan et par
conséquent de pensée créatrice. Celte vérité,

démontrée aujourd'hui, apparaît dans tout

son jour quand on étudie comparativement,
comme l'a fait M. Geoffroy Sainl-Hilaire, le

squelette du fœtus des mammifères et des
oiseaux avec celui des reptiles et des pois-

sons. On s'assure bien évidemment que le

crâne est formé de plusieurs vertèbres mo-
difiées, et qu'il est l'analogue par conséquent
d'un tronçon de colonne vertébrale.

En généralisant les faits vrais dans cer-

taines limiies, et leur appliquant la loi do
ré(:élilion orj;anique, on est arrivé à ce

résultai, que la tête répète à elle seule tout

l'animal ; la cavité crânienne répète la ca-

vité rachidienne, la cavité buccale l'abdomen,

les fosses nasales le thorax, le front répétant

la tête elle-même. Cet exemple suffira pour
faire apprécier la valeur pratique de cette

hvpollièse.

'Au reste, dans l'étude de ces ressemblances

organiques, il faut savoir s'airèter ; car si

l'on veut démontrer l'identité, ou seule-

ment l'analogie de toutes les parties conir

posant le squelette, on est forcé d'admettre

d(^ simjiles conjectures pour l'expression

de la vérité, et l'on se trouve dans un dédale

d'opinions contradictoires. Ainsi l'opercule

des poissons a été considéré comme l'ana-

logue du carCilage tyroide divisé, comme
les l'ariélaux détachés du crâne, comme l'os
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jugnl, cl cortaincs pièrcs do maclioire des

reptiles, comme les analogues des osselets

de l'ouïe, et enfin comme n'ayant pas d"a-

nalogue dans les autres vertébrés.

Développement graduel des organismes. —
Nous rattachons à l'hypothèse précédente
celle du développement graduel et successif

des animaux. Car si chaque partie de l'animal

représente le tout à son développement
complet, il )iourrait se faire que chaque
animal supérieur représentAt successivement
et d'une manière temporaire, dans la série

de ses développements, l'organisa'ion des

animaux placés au-dessous de lui dans
l'échelle des êtres. D'après cette doctrine,

soutenue par de grands anatomistes, non-
seulement les ôlres animés pourraient être

rangés dans une échelle de progression qui,

partant du degré le plus simple de l'anima-

lité, conduirait par des nuances insensibles

h sa plus haute ex|)ression représentée par
l'organisation des mammifères ; mais encore
tout animal supérieur, avant d'arriver à son
état adulte, revêtirait successivement les

caractères essentiels de tous les animaux
placés au-dessous de lui dans l'échelle dont
il devait monter tous les degrés. D'où il suit

que l'homme qui en occupe l'échelon le

jdus élevé, avant d'atteindre la perfection
organique qui le distingue, passe par tous

les degrés inférieurs de l'organisation à

partir de celle du polype, des vers, des
mollusques, puis des poissons et des reptiles.

Tel est le principe fondamental qui do-
mine l'embryogénie. Les recherches de
M. Geoffroy Saint-Hilaire sur le squelette

du fœtus des mammifères et des oiseaux,
r}u*il a trouvé représenter celui des reptiles

à l'état adulte, viennent à l'aiipui de ces
idées. Mais les métamorphoses étonnantes
quesiibisseiit sous nos yeux certains reptiles

batraciens et les insectes en ont paru four-
nir la démonstration complète. On sait en
fctfet que, parmi ces derniers, les lépidop-
tères ou papillons revêtent, avant d'arriver

à leur état parfait, plusieurs formes transi-

toires. Au sortir de l'œuf ils se présentent
sous la forme de larve ou de chenille. Celle-
ci s'enveloppe d'une coque particulière

,

qu'elle produit elle-même, et dont elle tisse

les fils comme nous le voyons dans le ver à
soie, lequel n'est autre chose que la chenille
d'un papillon du genre bombix, et devient
chrysalide. Après cette période de réclusion,
tout entière employée h l'accomplissement
des changements organiques les plus mer-
veilleux, après s'être dépouillé de certains
organes pour en acquérir de tout différents,
l'animal brise sa coque et s'élance dans les
airs, brillant des plus riches couleurs. Aie
voir sucer le miel des fleurs, qui pourrait
reconnaître la chenille hideuse et rampante
qui naguère dévorait les feuilles et jusqu'à
j'écorce des plantes?
> Les modifications organiques qui résul-
tent de ces métamorphoses ne portent pas
seulement sur la forme des organes, ou sur
les moins importants de ceux-ci ; elles

g'étendeni jusqu'aux fonctions, .\insi, cer-

taines larves qui vivent dans l'eau jouiront

de la vie aérienne lorsqu'elles seront deve-

nues insectes parfaits. D'autres échangent
des mâchoires puissantes contre une trompe
ou suçoir propre à aspirer des matières

liquides.

Des métamorphoses aussi remarquables
se voient dans un degré d'organisation plus

élevé, dans la classe des reptiles. Les gre-

nouilles et les craj-auds se présentent d'abord

sous la forme d K'tards qui vivent dans
l'eau et respirent par des branchies. Kienlôt

le têtard, en suivant son dévelojipcment,
perd sa c[ueue et ses branchies, pendant qu'il

acquiert de nouveaux organes, propres à

l'existence nouvelle à laquelle il est appelé.

Ces curieux phénomènes, en démontrant
la succession des tiéveloppements et la

transformation des organismes inférieurs en
organismes plus perfectionnés, méritent la

plus sérieuse attention dans l'étude de l'em-
bryogénie. D'autre part, l'embryotomie des
animaux supérieurs montre incontestable-

ment que les organismes éprouvent d'im-
portantes modifications, que certains organes
disparaissent pour faire place à d'autres.

C'est même sur celte donnée qu'est basée
toute la doctrine de la production des mons-
truosités par défaut. Le développement du
fœtus s'arrêtant dans quelques-unes de ses

parties, il représentera plus tard une des
phases de son développement normal.
Mais faut-il conclure de ces faits qu'un

animal supérieur ne peut atteindre ce degré
de supériorité organique qu'en remontant
tous les degrés de l'échelle animale ? Une
pareille conclusion , dans l'état actuel de la

science, ne rejjose pas sur l'observation, elle

la dépasse. Comment démontrer , en effet,

que le fœtus des mammifères ait une respi-

ration branchiale, avant de posséder une res-

piration pulmonaire? 11 est vrai qu'on avait

cru trouver des organes de respiration bran-
chiale dans les très-jeunes fœtus de mammi-
fères ; mais il a été déniontré , depuis . que
les fentes cervicales , que l'on avait prises

pour des ouvertures branchiales, étaient fer-

mées par l'amnios, et qu'elles n'avaient

d'ailleurs aucune ressemblance avec des
branchies. D'une autre part, il est démontré
que les premiers linéaments des embryons
des vertébrés se composent de la moelle é;ii-

nière , laquelle se montre avant tous les

autres systèmes. Comment, dès lors, conci-

lier ce développement primitif et prédomi-
nant du système nerveux central dans les

animaux supérieurs , avec cette idée qu'ils

revêtent d'abord les caractères des animaux
les plus simples , qui n'ont pas de système
nerveux distinct ?

En somme, la doctrine de l'unité dans l'or-

ganisation animale , cette grande et belle

conception , a séduit un grand nombre
d'anatomistes penseurs, qui en poursuivent
activement la démonstration. Mais elle a aussi
rencontré de iiuissants adversaires

, parmi
lesquels il sullit de nommer G. Cuvier.
Cnvier n'admettait pas l'existence de la série

aniir^ale. Il soutenait que les êtres animés )
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Irtin de i'ormcr une ligne conUnuc et sans

interruption, en forment plusieurs marchant
parallèlbment ;

que dès lors un seul plan

organique ne sulfit plus et qu'il en faut plu-

sieurs , puisqu'il. y a plusieurs gradations

parallèles. L'unité, pour lui, réside dans les

fonctions essentielles et générales qui con-

stituent les conditions absolues de l'anima-

lité, et c'est en vain (pie l'anatomie transcen-

dante la elierche dans l^vs oryanes.

V. — Appliiatidn (le iannlamic comparée à

la classilhation des niiimmir. L'anatomie

comparée , en conduisant à rapi)réciation

exacte des ressemblances et des différen-

ces organiques que présentent tous les

animaux , est la seule l)ase solide de leur

classitication. Pour y arriver, il faut que
l'on puisse assigner à chaque classe et à cha-

cune de ses subdivisions des qualités com-
munes touchant la jilus grande partie des

organes. Pour établir les grandes divisions,

il faut choisir des caractères importants qui

expriment l'ensemble de certaines combinai-

sons organiques , en môme temps qu'elles

excluent les combinaisons organiques qui

caractérisent les autres groupes. Il est donc

nécessaire de considérer d'abord les organes

les i)lus essentiels, ceux que les naturalistes

appellent do premier rang. Mais toutes les

modilicalions d'un organe de premier rang

ne sont pas également propres à fournir des

caractères pour les grandes divisions, celles

qui peuvent influer directement sur la fonc-

tion qu'il est destiné à remplir, et consé-

(tueniment sur les autres aiipareils en vertu

de la loi des conditions d'existence, que nous

avons précédemment exposée. ^Les groupes

secondaires , les classes , les familles , les

genres, reçoivent leurs caractères des modi-
fications d'organes de second ou de troisième

ordre, ou des modifications moins essentielles

d'organes du premier rang.

C'est d'après ces principes que G. Cuvier
a créé sa classification. Cette classification est

donc fondée sur l'organisation et basée sur
le principe des affinités naturelles. Elle suit

l'ordre descendant , c'est-à-dire que le type
le plus complexe esi placé au sommet et le

plus simple au bas de l'échelle. Cette marche,
plusapproj)riée aux besoins de l'étude, puis-
qu'elle conduit du connu à l'inconnu , a été

généralement adoptée. Cependant on a tenté

d'y apporter diverses modifications plus ou
moins heureuses et qui ont eu peu de suc-
cès. Lamarck a cru devoirsuivreune marche
inverse, l'ordre ascendant, comme répondant
mieux à l'idée de la génération successive
des êtres. Toutefois, ce renversement n'a pas
notablement changé les groupes principaux.
M. de Blainville , au contraire, a donné une
classification fondée sur des bases nouvelles
et en opposition avec celles tie la classifica-

tion de Cuvier. Selon cet auteur , le règne
animal doit être jiartagé en trois groupes
primordiaux, fondés sur les formes généra-
les des animaux et sur la relation de ces for-
mes avec le système nerveux.

Ces idées n'étant pas encore généralement
admises , nous suivrons la classification de
Cuvier.

Tous les animaux connus peuvent se rap-
porter à deux grandes divisions ; celle des
animaux k vertèbres : vertébrés , et celle des
animaux sans vertèbres : invertébrés. Ceux-
ci se divisent en articulés, en inollusques et

onrayonnés. Le règne animal se trouve ainsi

partagé en quatre grands embranchemeifts

,

dont le tableau suivant résume les princi-
paux caractères.

Ayant iin squelette intérieur , formé de rertèbrcs, et rcnferniaiit dans

"un étui osseux un système nerveux cérébro-spinal très-développé ; le

sang rouge; des mâchoires superposées

la vue, fouie, fodorat et le goùl
;

jamai;

des sexes toujours séparés.

des organes distincts pour
plus de quatre membres , et

N'ayant ni rcrtèbrcx,

[ni squelette iiUMeur, ni

système nerveux céié-

Ibro-spinal. Sang pres-

lipie totijoiu's blaue.

Lu squelette extérieur

foi nié par des anneaux
cutanés. Système nerveux
symétrique et longitudi- '

nal. Mâchoires latérales.

Sang, en général , blane,
|

mais non toujours.

Point d'anneaux articu-

lés ni de squelette exté-

rieur. Corps mou, souvent '

logé dans une coquille.

Système nerveux formé de
masses cparses. Sang

,

blanc. En général , ni

membres ni mâclioires.

Corps rayonne; système nerveux nul ou rudi-

mentairc ; sang blanc. Point de système circula-
|

loire complet. Point d'organes spéciaux des sens. I

['.Corps foimé de deux
1 moitiés symétriques.

lUne chaîne nerveuse

ganglionnaire bien di-

I stincte. En général des

yeux, mais ni organes

auditifs ni organes ol-

\factifs.

1" Embranchement.
A. VERTÉBRÉS.

IP Embranchement.
A. ARTICI'LÉS.

IIP Embranchement.
A. MOLLUSQUES.

IV' Embranchement.
A. RWOMXÉS.

A. Vertébrés. — Cet embranchement ren-

ferme les animaux dont la structure est la

plus couq)liquéc, et dont les facultés sont les

plus variées et les j)lus parfaites.
• Le corps et les membres des animaux
vertébrés sont soutenus ]iar une charpente
solide , formée de pièces luobiles les unes
sur les autres ot constituant le squelette. Co

squelette forme des cavités pour recevoir les

principaux viscères en môme temps qu'il est

recouvert de parties molles et particulière-

ment des muscles destinés à en mouvoir les

diverses parties. La partie essentielle forme
la colonne vertébrale , creusée d'un canal

pour loger le faisceau coiumun des nerfs

,

portant à son extrémité antérieure un ren-
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lleincnt ,
qui est la (ôte , et se prolongeant

souvent en arrière pour former la queue.

Les membres disposés par paires sont

ordinairement au nombre de quatre , jamais

plus ; mais ils peuvent être réduits à deux ,

ou même manquer entièrement.

Le système nerveux central , très-déve-

lojipé , forme une masse médullaire renfer-

mée dans le crâne , se prolongeant plus ou
moins dans le canal vertébral et toujours pla-

cée au-dessus du canal alimentaire. Les orga-

nes des sens sont au nombre de cinq. Les
yeux sont mobiles, et l'odorat réside dans des

fosses spéciales , creusées à la partie anté-

rieure de la tôte.

Le système circulatoire est complet ; les

globules du sang sont rouges , et le cœur
forme au moins deux cavités.

Le tube digestif est très-compliqué ; il y a

toujours deux mAclioires , placées l'une au-
dessus ou au-devant de lautre : des glandes
salivaires, un foie, une rate, un jjancréas lui

sont annexés. Il y a toujours deux reins
destinés à la séparation de l'urine ; et ces
deux reins sont constamment surmontés des
capsules atrabilaires.

Les animaux vertébrés se divisent en viii-

pnres et en ovipares , selon que les petits

sortent vivants du corps de leur mère, ou
fju'ils naissent enfermés dans une cocfue avec
les matériaux qui doivent servir à leur déve-
loppement. Les premiers forment la classe

des mammifères , les seconds comnr'înnent
trois classes : les oiseaux , les reptiles et les

poissons. Les vertébrés forment donc quatre
classes , dont le tableau suivant indique les

caractères dill'érentiels :

Ovipares ou ovovi-

vipares. Point de iiia-

tvice, de placenta ni

Ide communication

I vasculaire entre

l'embryon et la mère.

Point de mamelles.

Respiration aé-

rienne et des pou-
I mons , à l'if.e a-

dulte.

Vivipares. L'embryon adhère à la matrice, s'y développe, et lire sa nourriture
j u,„,,,pt(.Ks_

d'un placenta. Des mamelles. Des poils. (•
•

Sang chaud. Circulation double et
|

complète. Des ailes et des plumes.
Respiration toujours aérienne.

Sang froid. Circulation incomplète. ,

Jamais de plumes ni d'ailes proprement
|

dites. Peau nue ou couverte d'écaillés.

Respiration aérienne à l'âge adulte
;

quelquefois des branchies dans le jeune
|

OlSEAtX.

Reptiles.

Respiration aquatique, et des branchies pendant toute la'

durée de la vie. Sang froid. Des nageoires. Peau garnie d'é- Poisso.NS

Mammifères. — Les animaux qui forment
cette classe tirent leurs caractères essentiels

de leur mode de génération. Leur embryon
s'attaclie à l'utérus au moyen d'un placenta,

véritable touffe vasculaire, par laquelle il

reçoit de sa mère les éléments do son déve-
loppement , comme il en recevra bientôt

,

après sa naissance , une nourriture délicate

préparée par des organes spéciaux , les ma-
melles. Les mammifères sont placés à juste

titre en tête du règne animal , en raison de
la perfection de leur organisation et de leurs

facultés. Ils ont le sang chaud , à globules

arrondis ; un cœur à deux ventricules com-
plètement séparés et à deux oreillettes. Leur
sang veineux traverse en totalité les pou-
mons , avant de passer dans le cieur gauche
et les artères. — Leur circulation est , par
conséquent, double et complète : leurs vais-

seaux lactés renferment un chyle blanc et

traversent un grand nombre de glandes con-
glol'.ées ou ganglions lymphatiques.

Ils respirent par des poumons , renferinés

dans la poitrine et libres dans cette cavité.

Ceile-ci est séparée de la cavité abdomi-
nale , par une cloison musculeuse , le dia-
phragme. Ils n'ont qu'un larynx situé à la

base de la langue et couvert d'une épiglotte.

Leur cerveau, volumineux et plus com-
pliqué que dans les autres classes , remplit
le crâne et présente certaines parties qui lui

sont {)ropres , comme le corps calleux, la

voilte à trois piliers , la protubérance annu-
laire. Leurs yeux n'ont que deux ]iaupières ;

leur tympati contient quatre osselets et un
véritable limaçon contourné en spirale. Leur
peau est recouverte de poils phis ou moins

nombreux , qui forment parfois des écailles

cornées ou des piquants.
Les ovipares ou ovovivipares comprennent

des animaux très-diflérenls , quant à leur

organisation et à leur manière de vivre

,

mais offrant tous ce caractère commun qu'ils

se reproduisent par des œufs, et qu'ils n'ont,

par conséquent , ni utérus, ni placenta , ni

mamelles. Quelques-uns donnent naissance

à des petits vivants et pourraient, au premier
abord , sembler vivipares ; mais il est facile

de s'assurer qu'ils produisent des œufs, les-

quels se couvent et éclosent dans le corps de
l'animal , d'oîi le nom d'ovovivipares donné
aux animaux qui offrent cette i;articularité.

— Parmi les vivipares, les uns ont une res-

piration aérienne et des poumons ; les autres

une respiration a(piatique et des branchies.

Les premiers ont , ou bien le sang chaud et

la circulation double, comme les mammifè-
res : ce sont les oiseaux ; ou bien , le sang
froid et la circulation incomplète : ce sont

les reptiles. Les seconds sont les poissons.

Oiseaux. — Les oiseaux se rapprochent
des mammifères par leur organisation com-
pliquée et l'énergie de leurs facultés motri-

ces; mais ils s'en distinguent essentiellement

parleur mode de reproduction. Ils forment
le type le plus élevé des ovipares. Au lieu

de se fixer aux parois de l'utérus ou de l'ovi-

ducte, l'embryon en est entièrement séparé,

et sa nourriture préparée d'avance est ren-
fermée dans un sac qui comnninique avec
l'intestin : c'est le vilcllus ou jaune de ïœuf.

Les oiseaux ont un cerveau peu tléveloppé ;

ils n'ont ni corps calleux ni pont de Varole.

Leur respiration est aérienne , et leur* pou-
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Oions, fues contre les côtes, sont enveloppés
'J une membrane percée de grands trous qui
'joiiduisent l'air dans plusieurs cavités de la

poitrine, du ventre, des aisselles, et jusque
dans les os. La circulation est double comme
dans les mammifères, et les globules du sang
sont elliptiques.

L'estomac des oiseaux est composé de trois
porhes : ]e jabot, Icventrkule sxicventurier et
le gésier ; le rectum, les organes de la géné-
lation et les artères s'ouvrent dans une poche
commune, qui prend le nom de cloaque.

Leur eorjis est généralement organisé pour
le vol ; il est couvert de plumes qui tombent
deux fois par an. Leurs membres antérieurs
-sont mqjiliés pourconstituer les ailes. Entin
leur voix, si pleine demélodiedans quelques
espèces, se produit dans un larynx inférieur,
placé à la partie inférieurede la trachée, tout
près des poumons.

Reptiles. — Les reptiles forment la troi-
sième classe des vertébrés. Us respirent l'air,

<omme les mammifères et les oiseaux. Mais
ils ont urie circulation incomplète et le sang
froid, c'est-à-dire que leur température est
celle du milieu dans lequel ils sont plongés.
Le cœur no présente qu'un seul ventricule ,

lequel n'envoie dans les poumons qu'une
portion du sang veineux , l'autre portion se
mêlant intimement au sang artériel. Leurs
globules sanguins sont elliptiques , comme
chez les oiseaux ; et leurs poumons, en l'ab-

sence du diaphragme, flottent dans la même
cavité que les autres viscères , et ne se lais-

sent pas traverser par l'air , comme on l'ob-

serve chez les oiseaux.
Les organes du mouvement sont très-

divers dans la classe des reptiles ; les uns
marchent, les autres volent, d'autres nagent,
et la plupart ne peuvent que ramper. Leur
oreille n'a pas de limaçon. Leur peau est nue
ou couverte d'écaillés.

Poissons. — Tandis que chez les oiseaux
tout paraît disposé pour la vie aérienne, l'or-

ganisation des poissons est adaptée à leur
vie aquatique. Les poissons respirent , par
l'intermédiaire de l'eau, l'air atmosphérique
dissous dans ce liquide. Leurs branchies

,

fixées aux branches de l'os hyoïde et placées
.sur les côtés du cou, se composent d'un grand
nombre do lames , sur lesquelles vient se
lamitier l'artère branchiale. L'eau c[ue les

]ioissons avalent passe entre ces lames et

s'échappe en dehors par deux ouvertures qui
l)ortent le nom cVouies. Us n'ont, par consé-
quent , ni larynx, ni voix. Le sang, envoyé
aux liranchies par le cœur, revient dans le

tronc aortique, sans repasser par le cœur, et
se distribue partout pour revenir à cet organe
par les veines.

Le corps des poissons est disposé pour
nager

; outre les quatre nageoires, qui repré-
.sentent les membres, ils en ont sur le dos,
sous le ventre et à l'extrémité caudale. Quel-
ques-uns en manquent entièrement. Leurs
narines ne servent pas à la respiration ; leur
oreille est cachée dans le crâne ; leur peau
est nue ou couverte d'écaillés. Leur pancréas
est souvent rr-mplarp par des rœcums plus

ou moins nombreux et ramifies , qui s'ou-

vrent près du pylore.
Enfin

, quelques poissons sont ovovivipa-
res, comme la vipère chez les reptiles. Mais,
chez la plupart , il n'y a pas même d'accou-
pli'mcnt , et le mâle féconde les œufs ajirès

leur sortie de l'oviducte.

B. Inrerle'brés. — Les animaux invertébrés

n'ont pas autant de caractères communs que
les vertébrés, et ils ne forment pas une série

aussi ri'gulière. Leursijuelette, lorsqu'ils en
ont un , est placé à l'extérieur ( squelette

extérieur). Leur système nerveux n'a pas
sa partie centrale renfermée dans un étu\

osseux ; elle Hotte dans la même cavité que
les autres viscères. Le cerveau seul est placé

au-ilessus du canal alimentaire , tandis quQ
le reste du système nerveux , après avoir
formé un collier à l'œsophage, se prolonge à
la face ventrale. Us ne respirent pas par des
poumons vcsicttlaircs , et aucun d'eux n'a de
voix. Ceux qui ont des membres en ont au
moins six.

Les animaux invertébrés forment trois

embranchements : les articulés, les mollus-
ques et les rayonnes.

A. Animaux articulés. — Les nombreux
animaux compris dans cet embranchement
n'ont ni vertèbres , ni squelette intérieur;
mais leur corps est renfermé en entier dans
un système d anneaux plus ou moins durs
et articulés les uns avec les autres. Ces
anneaux ne sont pas des os ; ils ne sont que
des portions de peau endurcies , encroûtées
de matières calcaires ou cornées ; mais rela-

tivement à la protection des viscères et à

l'exercice de la locomotion , ils en remplis-

sent les fonctions ; et l'on peut dire que les

articulés ont un véritable squelette extérieur.

Leur système nerveux centrai se compose
d'une double chaîne de ganglions ou noyaux
médullaires , disposés par paires de chaque
côté de la ligne médiane et placés à la face

inférieure du corps , au-dessus du canal

digestif. Tantôt les ganglions de cette double
chaîne nerveuse restent distincts et ne com-
muniquent entre eux que par des filets ; tan-

tôt ils se confondent et ne forment plus
qu'une seule série , placée sur la ligne mé-
diane. D'autres ganglions, situés dans l'ex-

trémité céphalique, devant et au-dessus du
canal digestif, constituent le cerveau , four-

nissent Tes nerfs opti([ues, et communiquent
avec les ganglions de la chaîne alidominale
par deux filets qui embrassent l'œsophage en
manière de collier.

Les mâchoires, au lieu d'être placées l'une

devant l'autre , sont situées de chaque côté

et se meuvent de dedans en dehors. Le foie,

s'il existe, est représenté par des tubes plus

ou moins nombreux qui s'ouvrent dans l'in-

testin.

Les membres peuvent manquer ; mais .

dans la jilupart des cas , ils sont au nombre
de six, et quelquefois de plusieurs centaines.

Leurs yeux sont parfois très-nombreux , et

leur appareil auditif manque ou est à l'élat

de ve:-lige.

1

I

I
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par des arachnides, los crustacés et les annélides. Les
caractères distinctifs do ces quatre classes

sont résumés dans ce tableau :

Respiialion aéiieiinc se

faisant à l'aide de poumons

I

011 de trachées qui coinnin-

niquent au dehors par des '

' ouvertures nommées sty- ;

lirmates.

Les articulés se reproduisent
œufs ; leurs sexes sont séparés.

Les articulés se divisent, comme les verté-
brés , en quatre classes : les insectes , les

' Des trachées. Système sanguin réduit à im

simple vaissiau oorsal. En géiiéial des niéla-

morphosos. Pattes au nombre de six ou de plus
j
Insectes.

I de vi^lgt-quatl•e. Des antennes, et en général des

ailes.

Des poumons ou des trachées. Un système arté-

riel ramifié , et des veines. Pas de métamor-
phoses. Pattes au nombre de huit. Ni antennes

. ni ailes.

Respiration aquatique s'eflectuant à Uaide de branchies ou seulement par

certaines parties de la surface cutanée. Un système circulatoire. Pattes au
nonibr» de dix, douze, quatorze, et quelquefois plus. Quatre antennes, point

d'ailes.

Point de pieds articulés; ces organes formés, lorsqu'ils existent, par des tuber-

i

cules charnus aimés de soies roides, ou remplacés par des soies seulement. Sang ' An.nélides.

rouge. Respiration aquatique, ou s'effectuant par la surface cutanée. , (

Insectes. Ils forment en quelque sorte le ^y/r^e lorsqu'il n"éprouve d'autre cliangemei.t

Ab.VCH.MDE6.

CRCSTACtS.

type des animaux articulés. :Leur corps se
compose de trois segments distincts: la tête,

le corselet ou thorax, et labdomeii. La tète

ijorte les yeux, les antennes et la bouche ;

le thorax porte les pieds et les ailes ; enfin
l'abdomen est connue suspendu en arrière
du corselet, auquel il ne tient quelquefois
que par un pédicule mince ; il renferme la

plus grande partie des viscères. — Les an-
tennes sont de petites verges articulées, mor
biles et insérées sur latôte, au-devant des
yeux ; elles sont au nombre de deux seule-
ment. Leurs yeux sont de deux sortes : sim-
ples et lisses, ou composes et à facettes. On
les trouve ordinairement réunis sur le

mênie individu et en nombre plus ou moins
grand.
La bouche est formée de six pièces, diver-

sement disjiosées selon qu'elle est destinée à
broyer ou couper les aliments solides, ou à
sucer des liquides. Le thorax se com})Osede
trois anneaux, portant chacun une paire de
pattes. Les ailes, quand elles existent, sont
au nombre de deux ou de quatre.]

Les insectes ont une respiration aérienne
très-complète. Elle s'opère au moyen de
vaisseaux très-nombreux, appelés trachées,
lesquels communiquent à l'extérieur et se
ramifient dans tous les organes pour y por-
ter le fluide et le mettre en contact avec le

sang. Celui-ci est blanc et répandu dans les

interstices des organes. Le système circu-
latoire, tout à fait rudimontaire, ne se com-
pose que d'un seul vaisseau. dor.sal, agité de
quelques mouvements alternatifs de dilata-
tion et de resserrement, mais sans, ramifica-
tions. Toutes leurs glandes sont constituées
par des vaisseaux ou tubes fermés par une
de leurs extrémités et llotlont dans la cavité
abdominale.

Les insectes se rojiroduisent jiar des œufs,
et la pluiiart éprouvent, avant d'atteindre leur
état adulte, des changements fort remartpia-
bles de forme et de structure, qui portent le

nom de métamorphoses. La métamorjihose
est complète lorsque l'insecte passe successi-

vement jiar l'état de larve ou de chenille, et

(le chri/salidc ou de nymphe immobile, avant
d'arriver à son ét.it narfail ; elle cs( inmin-

que celui qui résulte du développement ul

térieur de ses ailes.

Arachnides. — Cette classe tire son nom de
l'araignée, qui en forme le type. Elle se dis-

tingue de celle des insectes parla réunion de

la tête au corselet, lesquels ne forment [ilus

qu'un segment; par le nombre des jiattes,

l'absence d'antennes et un développement
plus complet des systèmes vasculaire et ner-

veux. Le cœur occupe l'abdomen; il a la

forme d'un gros vaisseau longitudinal. La
respiration est aérienne, et se fait tantôt ]'ar

des trachées, comme dans les insectes, ara-

chnides trachéennes, tantôt par des sacs pul-

mona'res qui reçoivent, comme les trachées,

l'air par des stygmates, placés à la partie

inférieure de l'abdomen, arachnides pulmo-
naires.

Les arachnides ont souvent plusieurs pair

res d'yeux lisses ;
parfois ejles n'en ont

qu'une ou même point. Leur bouche varie

beaucoup, selon leur genre de vie. Celles qui

sont parasites sont inunies d'une trompe;
celles qui mènent une vie errante ont des

organes masticateurs.

Leurs iiattes sont presque toujours au

nombrede huit, longues, grêles et terminées

par des crochets. Les arachnides naissent -a.,^^^

par des œufs et n'éprouvent pas de nié-
;t^^^^5:Vi^

tamorphoses : quelquefois cependant le.s|yu- -no/^N
nés n'ont que six pattes. J* y> ^J
rrMs(afM.--LesanimauxdecettecMsscoiK'- Xa. J.

lacorps revêtu de pièces écailleuses,^O^m' '

^
forment une sorte de squelette extei'i^f'^TT^rp.M'^v-:

Leur tête, tantôt distincte, comme d8,nsTès$f^^^,^;^
insectes, tantôt confondue avec le corselet, ""'

comme dans les arachnides, porte j)resque

toujours deux antennes, deux yeux compesés
et mobiles, et de fortes mâchoires latérales.

— Leur estomac est armé de dents à l'ext'-

rieur; et destubes sécrétoires nombreux ver-

sent dans l'intestin une humeur brune qui

leur tient lieu de bile. Leur système circula-

toire est très-distinct; il est formé de vais-

seaux et d'un cœur volumineux. Leur respi-

ration aquatique se fait par des branchies,'

Irè.s-variables cpiant à leur forme et à leur

slrncture ; ([uelquefois ces organes man
f|ueiit cl p;uaiss(>ii( remplacés [lar les \rj,u-
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ments communs. Leurs paUos thoraciques^

ou ambulatoires, sont ordinairement au nom-
bre de cinq ou de sept paires; et, déplus,
leur abdomen supporte une double série

d"a[ipendices appelés fausses pattes.

Annélides. — Les annélides sont rangés
dans les articulés, parce que leur corps se

compose d'une longue suite danneaux ;

mais ils diffèrent tles animaux qui forment
les classes précédentes, par la n oUesse de
leur enveloppe cutanée et par l'absence de
membres articulés. Leurs organes locomo-
teurs ne consistent qu'en tubercules charnus,
garnis de soies roides, ou même en simples
soies, ou enfin en ventouses situées à chaque
extrémité de l'animal. Leur sang est rouge
et circule dans des vaisseaux assez compli-
qués. La respiration se fait par des bran-
chies ou i)ar la surface cutanée. Leur S3's-

lème nerveux est peu développé. Enfin, les

sexes sont réunis, mais il paraît que l'union

de deux individus est nécessaire à la fécon-
dation.

B. — Animaux mollusques. Les mollus-
ques diffèrent des animaux vertébrés j>ar

l'absence comjilète de squelette intérieur et

de canal vertébral ; ils diffèrent des articulés

par l'absence d'anneaux résistants, capables
de leur constituer un squelette extérieur.

Leur corps est charnu, mou et sans mem-
bres articulés. Tantôt leur peau est comjjlé-

tcment nue; tantôt elle sécrète une subs-
tance calcaire, destinée à protéger l'animal

et qui porte le nom de coquille.

Le sj'stème nerveux des mollusques est

assez développé : il se compose de plusieurs
masses métluUaires, dont une, située dans la

tête, au-dessus de l'œsophage, prend le nom
de cerveau. Leur sang est blanc ou bleuâtre ;

et leur système circulatoire est complet. Ils

ont un cœur aortique et deux cœurs pulmo-
naires. Ils respirent en général par des bran-
chies. — Leur système digestif offre de nom-
breuses variétés de dispositions; mais leur
foie est généralement volumineux. Leurs
sens varient aussi pour le nombre, les uns
ayant des yeux et des oreilles, tandis que
d'autres pai'aissent réduits au goût et au tou-

cher. Les organes de la généralion n'offrent

pas moins de variétés ; lanlôt les sexes sont

séparés; tantôt ils sont réunis, et dans ce

dernier cas, qui constitue l'hermaphrodisme,
((uclquos-uns j)euvent se féconder eux-mê-
mes, tandis que d'autres ont besoin d'un ac-

couplement réciproque.
L'endiranchement des mollusques ne forhic

qu'une classe, divisée elle-même en six or-
dres.

C. — Animaux rayonne's ou zoophijles.

Les êtres qui forment cet endirancbement
sont nomlu'eux et très-variés ; mais ils se

ressemblent tous en ce qu'ils ont les ])arties

de leur corps ilisposées en étoiles ou connue
les rayons d'un cercle, au centre duquel se-

rait leur bouche. Leur slructure est fort peu
_
compliiiuée. Ils n'ont ni cmur, ni vaisseaux,
ni système nerveux. Parfois cependant on
jrouve (pudqucs vesli ;es rudimentaires de
ce dernier. Ouclques-uns n'ont pas même

d'organes spéciaux pour la reproduction.-

Les rayonnes sont divisés en cinq classes,

savoir :

Les échinodermes , dont l'intestin est dis-

tinct et flottant dans une cavité qui loge, en
môme temps, d'autres organes pour la res-

piration ; la génération est une sorte de cir-

culation. — Leur jicau est ordinairement
garnie d'épines mobiles, comme dans les

étoiles de mer.
Les acalipsus , ou orties de mer n'ont ni

organes respiratoires ni'organes circulatoi-

res distincts. Leur cavité digestive ne com-
munique au dehors que par une ouverture
qui sert à la fois de bouche et d'anus. Leur
corps offre une forme circulsire cl rayon-
nante.

Les vers intestinaux, dont le corps ressem-
ble à celui des annélides, et qui n'ont pas
d'organes spéciaux pour la circulation et la

respiration.

Les polypes, petits animaux gélatineux
dont l'ouverture unique de la cavité diges-

tive est entourée de tentacules, et dont la

slructure est des plus simples.
Les infusoires enfin, dont la structure est

également fort simple et que l'on découvre,
à l'aide du microscope, dans les eaux sta-

gnantes.
L'analomie comparée a été l'objet d'un

assez grand nombre de travaux dont les plus
anciens remontent h une époque fort reculée.

Ludwig, qui s'est occupé spécialement de
l'histoire de cette science, l'a divisée en qua-
tre périodes. La première comprend les tra-

vaux de Démocrite, d'Aristote, de Galien, de
Pline, de Rontlelet, etc. ; la seconde, ceux de
Harvey, de Severini, de Malpighi, de Swam-
merdam, etc. : elle s'étend de 1600 à 1685;
la troisième commence à 1686 et finit en
l~i9 : elle embrasse les travaux de Valen-
tini, de Duvernoy, de Haller, de Monro, de
Trcmbley, etc. ; enfin dans la quatrième,
i[ui dure encore, se trouvent les traités de
Daulienton, de Pallas, de Spallanzani, de
Hewson, de Fonlana, de Hunter, de Muller,

de Scarpa, do Vic((-d'Azyr, de Blumcnbacb,
de lUuiolphi, de Cuvier^ de Treviranus, de
Meckcl, d'Oken, de Geotfroi-Sainl-Hilaire,

de Carus, etc., etc.

Les travaux des deux premières périodes,

intéressants au point de vue historique, ne
donnent qu'une idée bien imparfaite de ce

cjue peut être l'analomie comparée ; c'est

dans ceux de la troisième et de la quatrième
qu'on doit chercher des faits positifs servant

de base à des idées philosophiques des plus

élevées.

Pour ne pas grossir inutilement cette in-

dication bibliographiiiue, nous nous conten-
terons de mentionner les travaux les plus

remarquables et les jilus utiles à ceux qui

voudraient se livrer à l'étude de l'analomie

comparée. — Abistote. De historia anima-
lium libri X. — De partihus animalium.

libri Y. — De generatione animalium libri

V. — Valentim, Amphilhcatrum zootomi-

rum, tdbutis iiuamplurimis rxhihens hislo-

riam nninialiuin'nnaiomicam, (riesscn, i'ZQ,
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iu-ful. — ^"icQ-u'AzYR , Sijftème anatomique
des animuux, dans YEncyclopédie méthodi-

que, t. II. — CuviER , Leçons d'analomic

coniparee. — Blimenbach , Ilandbuch der

Verglcii licuden Analomic, GdUiu^^ue, 1813.

—

Cakl's, Lehrhuch der Zoolo>Hie,cU-., Leipzig,

1818. — Meckel, Système der Yergleicheu-

den Analomie, Halk-, 18:21 v\ aiiii. .suivantes,

Iratluit en français [lai- Uicstcri't Sanson. —
De HlaInville. Del'urynnisation desunitmia.r,

ou Principes de l'anutoinic comparée, Paris,

1822. — Hollaud, Précis d'anatomie com-
parée, Paris, 1837. — Ce dernier ouvrage,

exécuté d'après les idées de .M. de Blainville,

a Tavantage de renfermer sous un petit vo-

lume tous les faits importants de Tanatomie
fomparéo et de toutes les idées capitales qui
en découlent.

On trouvera in extenso dans notre Dic-
tionnaire de Zoologie, trois volumes in-'t",

l'histoire naturelle et physiologique des
G'uatre grands embranchements du règne
a limai dont nous venons de présenter un
aperru.

ANATOMIE PHILOSOPHIQUE , transcen-
dante ou SPÉCULATIVE. Voy. Anatomie com-
parée

ANDAMftNE. Voi/. Lthiopioue (Race).
ANDO-PÉRUVIENS. Voy. Péruviens.
ANE. — On cherche Vdne sauvage dans le

kûulan des Tartares, ou kouran des Per-
sans , ou l'onagre des anciens. Les écrivains

grecs et latins, et les modernes nous ont
fourni assez souvent des détails sur cet ani-

mal. Pallas nous a laissé du koulan (63),

une description assez bonne, dans laquelle

il a cherché à concilier tout ce qu'en ont dit

les anciens. Le koulan, quanta la forme, se

rapproche beaucoup de l'Ane domestique,
mais il est plus grand ,

plus élancé, sa cou-
leur est plus jaunâtre que celle de l'âne,

cependant celui-ci prend quelquefois cette

teinte, surtout dans les pays chauds. Le
koulan est farouche à l'excès et très -léger.

Dans les contrées tropicales, l'âne jouit

d'une forme plus grande et plus belle que
dans les pays froids; il y est aussi plus vif

et plus fort; et l'âne qui, au Chili, est

resté dans la vie sauvage, ressemble beau-
coup à la souclie primitive.

ANGIOLOGIE. Voy. Anatomie humaine.
ANCiLES. Voi/. Europe moderne.
ANIMAUX DOMESTIQUES, leurs varia-

lions. Voy. Variations.
ANTHROPOPHAGIE. Voy. Nourriture

DE l'homme.
AMTOUITÉS DU MEXIQUE. Voy. Mexi-

cains et Américains.
ANTIQUITÉS DU PÉROU. Voy. Péru-

viens et Américains.
ANTISIEN, rameau de la famille uéru-

vienne. Voi/. Péruviens.
APACHÉS. Voy. Sioux.
AP.VLACHES. Vol/. Alléghaniens.
APLATISSEMENT de la tête en usa'^e

chez les Nootka-Coluuibiens et Péruviens,

etc. , Voy. ces mots.

APTITUDES RESPECTIVES DES RACES.
— La science européenne, qui accepte

l'inégalité intellectuelle des races, se lait

solidaire d'une sorte d'orgueil national,

puisque les races blanches sont à la fois

juKC et partie dans la question. Par ce trait

elles ressemblent déjà à d'autres races qui
se siint, elles aussi, faites centre du monde
et dernier mot de la perfection physique et

morale. Les Chinois disent, en parlant des
Tartares camus et basanés : liommes de
belle figure et semblables aux Chinois; les

Européens sont des barbares à œil cave, à

nez saillant et à cheveux pâles.

L'infatuation morale des habitants de
l'empire céleste ne manquerait pas de pré-
texte dans leur habileté politique, et dans la

grandeur des spéculations d'une philosophie
(pii i-eproduisit ou plutôt devança toutes les

pliiliisdpiiies de la Grèce. Les Indous au
même litre peuvent prétendre à un rang
supérieur, car ils eurent l'initiative du
transcendantalisme dans toutes les sciences
humaines; et les Indous, au moins, tels

que nous les voyons aujourd'hui, sont une
race très-basanée, au nord; au midi, aussi
no're que les nègres.

J'en dis autant des Egyptiens, dont tout le

monde admire les mouvements, et dont la

civilisation européenne est une émanation.
A la vérité les savants ont eu fort longtemps
des idées très-confuses sur la conformation
physique des nations de l'Asie moderne et,

à plus forte raison, sur la couleur précise

des nations de l'antiquité. Les dernières ré-

coltes de nos voyageurs ont étonné même
les naturalistes et anthropologues séden-
taires. 11 faut du temps pour que histo-

riens, philosophes et peuples arrangent sur
ces données nouvelles, et leurs idées ei

leur langage.
On peut laisser les missionnaires moraves

s'ailliger sur les facultés des peu|i!es océa-
niens, qui éprouvent de la difiicuité à aller

au delà de la simple imitation. La copie est

l'acheminement au dessin original ; la mé-
moire, le commencementde la com|)Osition.

Il faut pardonner aux blancs Américains
l'impénitence finale à laquelle ils vouent
les Peaux rouges, dont ils prennent la

terre avec ou sans achat. Eux-mêmes ont
aj)pelé ces Peaux rouges les premiers des
sauvages, pour les profondes et longues
combinaisons de leurs ruses vindicatives.

L'esprit de suite, même dans le mal, est

un talent assez relevé; c'est parla que Sa-
tan s'appelle l'ange déchu 1 Mill voulant
rabaisser à tout prix la vieille civilisation

indoue, la comi^are ])erpétuellement aux
institutions des Mexicains et Péruviens.
J'acceptele rapprochement comme très-hono-

rable pour l'Amérique.
Mais c'est sur la race nègre que semblent

s'être acharnés de préférence les dédains

(65) Nordische Beilrage, li. n,

ce mémoire est écrit en fiançais.

s. 2- ; b. IV S-. 88. Voi/. ,Tus?i, Mcm. ncadéiii., Scint-Pc'.cnl'ourri , où
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piteux ou violents. Celle-là, dilTon, ne fut

jamais civii'isée, l'histoire du passé Ta
l)rouvé, et ne le sera jamais, l'histoire mo-
derne le démontre.
Nous verrons ailleurs que la définition du

mot espèce, même telle (jue l'ont employée
les zoologues les })lus rigoristes, ne peut
en aucun cas s'appliquer aux variétés hu-
maines; le nègre ressemble bien plus au
blanc par le dehors et par le dedans, que
les diverses races de cliiens ne se ressem-
I)lent entre elles; et de plus toutes les va-
riétés humaines donnent par le croisement
des métis féconds. Les blancs qui ont flétri

de l'appellation de mulâtre (iJG) les produits
de leur mé!an.;e avec la race noire., y au-
raient-ils mêlé quelque idée de reproche
d'iiifécondilé physique ou morale? Les pré-
sidents Pélion, Bovcr; les médecins Halle,
Fournier, Pescay; îe m'nistre Laine, le gé-
néral Dumas, Alexandre Dumas, son fils,

voilà d'énergiques et brillantes réponses.
Dans la haute antiquité, une civilisation

que bien des gens s'obstinent à regarder
comme la première en date, et à qui per-
sonne ne contest? un magnifique dévelop-
jiement ; l'anneau primitif des civilisations

precque, romaine, étrusque et, par eoiisé-

quenî, de celles de l'Europe moderne; le

monde égyptien fut aussi un produit métis
dont la race nègre put revendiquer une
bonne moitié. Je ne veux pas dire seulement
que quelques reines aient eu des nègres
pour pharaons et réciproquement beaucoup
de pharaons des négresses pour épouses.
L'étude sérieuse d^'s monuments anliiiues

et des races actuelles a permis d'établir ((J7),

comme une vérité irréfragable que l'Abys-
sinie d'abord, l'Egypte ensuite, furent co-
lonisées par une émigration qui gretla une
civilisation lointaine sur la race du pays,
laquelle n'était autre que la race nègre.

L'absence de civilisation chez les nègres
jTOprement dits n'est pas quelque chose de
définitif en supposant que ce soit quehiue
chose &^ cei'Ia.n. Passons sous silence les

essais infructueux d'Haiti et des trois répu-
bliques Farameka, Lallika et Auka dans la

Ciuyane (08). Le relard extrême du réveil

d'une race [leut tenir au non étalilissement

d'une colonie des peuples civilisés. Les
blaui's, qui s'enorgueillisent aujourd'hui de
leur supériorité, non-seulement ne durent
leur civilisation qu'à une imjiortation pa-
reille; mais ont reçu cette importation fort

tard. Qui sait si les Pélasges d'Europe ne se-
raient pas restés sauvages comme les nègres,
sans l'arrivée des Egyptiens et Phéniciens
en (jrècc, en Italie, en Espagne? Nos a'ieux,

les Atticots d'Armorique (0!)) étaient encore
anthropo[)hages au v' siècle. Encore aujour-
d'hui lesCaréliens et autres populations fin-

•• (•>0) L'idée moprisante, ir.ulus, mulol, t'sl cerLii-
iii'iMiMil iiiiHco il (cuo expression dans le sens
iiiiiii'l, piiiscpi- la rliarilé y a substitué homme de
luuUnr. Il csl possilili-, cependant, que l'élvmologie
priiiiilive eut un antre sens. Les ICspagiiols cl V'w-
lii:.!a s ipii remployrr.'nt les preniieis, disaient mu-
laln, fjnc Silv. de S^ary dérive de innlavinhl, rn-tii-

noises sont aussi abrutis que des sauvages.
Le pays habité par les nègres énerve l'ac-

tivité de l'homme par sa douceur et sa fé-

condité. Il est meurtier à l'étranger qui
importerait une idée ou un exemple. Si l'im-

portation n'a pu s'opérer qu'imi>arfaitenient
par les races métives qui s'élaborent depuis
trente siècles, au norit, à l'orient et au sud
du continent Africain , espérons davantage
maintenant que le génie remuatit des Eu-
ropéens modernes a pris possession défini-

tive de toutes les régions tempérées. Ce
rapprochement permettra aussi d'étudier

avec plus de soin les races qui habitent

l'Afritiue. Le teint pâle et les cheveux plats

des Berbères les ont fait honorablement dis-

tinguer des Africains véritables; lesNubiens,
Gallas, Boschimanes, Hottentots, Malgaches
ont été confontius dans l'anathème qui flé-

trit le nègre, et pourtant ces diverses popu-
lations portent dans leurs traits presque au-,

tant qu^ certains Berbères un certificat

d'origine asiatique. On vient de rattacher à

la même origine, les Foulles ou Fellatast.

race entreprenante et voyageuse qui traverse

en tous sens le cœur de l'Afriq^ue et semble
appelée à y propager quekpies idées d'orga-
nisation sociale. La tardive révélation éma-
nera donc du centre commun d'où la lumière
a rayonné à tous les autres peuples. Dans
l'.Vmérique tropicale, des causes pareilles

à celles qui énervent les nègres d'Afrique
produisent déjà de setnblables efl'ets sur la

race lilanche. Des Chrétiens, fils indigènes
du Portugal, ont été trouvés (70) vivant sans
mariage, sans monnaie, sans sel et presque
sans vêtements et sans religion, dans une
contrée du Brésil oiî les troupeaux sont
d'une prodigieuse fécondité , où la vigne
donne trois récoltes par an, où le bananier
et le cotonnier sont toute l'année couverts

de fleurs et de fruits.

Dans quelques siècles d'ici, les enfants do
pareils blancs auront besoin de plusieurs

générations éduquées pour ressaisir les hau-

tes facultés de leurs aïeux d'Europe. Pour-
quoi s'étonner que ces facultés ne surgissent

pas entières dès la première ou la seconde
génération des nègres de nos colonies? Per-

sonne ne conteste au moins que les enfants

nés créoles ne soient supérieurs par l'intel-

ligence à leurs pères importés. Et, pourtant
si le travail de l'école a été complet, il man-
que encore l'influence de la fatnille. la dis-

cipline, le iioint d'honneur, la persévérance,

la dignité, l'ambition 1

Avant que les générations aient év lue le

cercle entier du progrès, assez d'individua-

lités privilégiées ont montré que, dans le

procès fait à la race nègre, on avait tort de

confondre le fait de l'éducation avec l'apti-

tude à la recevoir. Un seul exemple de suc-

dré, croisé; terme par lequel les .\iabes africains

désignent les métis.

(67) Péirgiinalions en OiLnt
,

par Eis. ur.

Sa II, F, s.

((>8) Colombie et Guyane, par Fvmin.

((lit) Saint Jh-RÔME, nrf .fori»., Id). ii.

^70) Aie. pi; S.vi.M-lIn.ur.i;. Voy- au Jlntsm.
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ces sudirail pour mettre 1 éJucabilité de la

race entière hors de doute; et ces exemples
ont été nomjjreux. On cite une compilation

de littérature nègre (71); le missionnaire
Oldendorp l'a grossie depuis d'un choix do
sermons composés par des prédicateurs de
cette race. Commander ou asservir les hom-
ujes passe pour une combinaison intellec-

luelle plus haute que de les instruire, et la

ra.e nègre n'y a jamais failli; car ses tri-

bus n'ont jamais manqué de chefs; ses mo-
narciiies de roitelets, ses républiques de
présidents.

Les circonstances au milieu desquelles
sont apparus les noirs éminents par leur
caractère ou par leur espritsont précisément
ce que l'impartialité devait considérer pour
apprécier les résultats. Au lieu de cela, le

préjugé a opposé caractère nègre à caractère
blanc. Un journal socialiste qui, à cela j)rès,

est partisan de l'égalité univeiselle, trouvait
mauvais qu'on citât Toussaint Louverture
comme un grand homme et lui opposait son
contemporain et son vainqueur Najjoléon.

C'était, on le voit, demander à Saint-Domin-
gue les ressources de l'empire et à une poi-
gnée d'esclaves révoltés et illettrésles talents

et la force de la nation française. M. de Sal-

les a précisé d'une façon plus équitable les

termes de la comparaison, enchercliantd'ans
quelque soldat heureux de l'Orient et dans
un peuple blanc déchu depuis plusieurs siè-

cles, les parités de situation, les résultats dus
à l'esprit et au caractère des chefs, et il per-
siste à croire que ces résultats ne sont ni
tant à l'honneur de notre peau blanche ni si

fjrt au désavantage du masque nègre.
Qu'on lise comparativement la biographie

de Toussaint Louverture dans l'Histoire de
la révolution de Saint-Domingue, par le gé-
néral Piimphile de Lacroix, et les biographies
d'Ibrahim-Pacha et de Méhémet-.Ali"dans les

livres qui ont dit la vérité sur l'Egypte ac-
tuelle, commeceux de VerninhacSaiht-Maur,
Hamont, Fontanier.

Priihard a noté l'accord universel des
homm'>sde toute couleur dans la foi à une
autre vie, avec des peines et des récompen-
ses; dans le respect des morts, en un mot
dans l'idée religieuse; accord plus remarqua-
ble encore par la nature intime de son prin-
cipe d'action que par les manifestations de
son activité. Ces manifestations peuvent être
les variations des traditions; la ressemblance
des sentiments intimes implique l'unité des
hommes qui les reçurent 1

Quel dommage que Prichard ait radicale-
ment affaibli l'effet de ses arguments en y
mêlant et tranchant par raillrmative la ques-
tion dol'âmedesbêteslL'échelledes âmes est
une concession terrible aux partisans de
1 ér-lielle des organes. Si le nègre est inter-
n^éaiaire par les formes au blanc et aux sin-
ges, 600 Ame sera aussi la moyenne entre
les (Iput âmes extrêmes.

Prichard est un peu mieux inspiré quand
il se félicite, au nom de la science, de l'ac-

iji) L'.ib'cé GRÉtomE, Liiicralures des niifra.

cession des races noires au christianisme.

Les vérités de la morale chrétienne, si conso-
lantes pour les humbles sont aussi d'uiie

simplicité à la portée des faibles d'es[)rit : il

n'est pas besoin de hautes facultés pour les

comprendre. Mais le Dieu qui, dans l'Evan-

gile, la dernière formule de sa manifestation,

a cessé d'admettre des peuples privilégiés

pour proclamer tous les hommes frères, a
certainement impliqué que, malgré des re-

tards temporaires, lejourdes mérites et de la

dignité sociale luirait enliii pour tous.

AR.ABES, Yoy. Sémitique.
ARAUCANIES'S, rameau de la famille pé-

ruvienne. Voy. PÉRUVIENS.
ARAWACS. »'«(/. Cakiues.
ARBRE A PAIN. — Si nos regards se

tournent vers l'Orient, nous voyons un ar-

bre qui fournit à l'homme une nourriture
abondante sans travail; c'est l'arbre à pain,
àutocarpus incisa. On le cultive à Java, à
Sumatra, dans l'ile Célebs, aux Philippines,
à Amboine, à Banda, dans toutes les autres
îles aux épices, et de la mer du Sud; on le

cultive encore dans l'Inde en-deçaduGanL,.3.
Il n'est plus, à proprement parler, à l'iMat

sauvage dans ces contrées, car il est extrê-
mement douteux ([u'un autre arbre, l'auto-

carpus intcgri-folii ou jaquier, qui y croît
sans culture, qui ilonne des fruits dont la

pulpe est désagrable au goût comme l'amande
amère, soit, comme le croient Its Forster,
l'arbre à pain dans son état primitif, quelque
grande que soit l'analogie entre les deux
espèces, que, d'un autre côté, séparent des
caractères botaniques. Il est présumable
que l'espèce entière de l'arbre à pain a passé
à l'état de culture, lorsque l'homme s'est éta-
bli dans les contrées qui le produisent. 11

en est précisément de même pour le ]ial-

mier, dans lequel on ne distingue plus l'es-

pèce sauvage de l'espèce cultivée. L'arbre
à pain s'élève à une hauteur de 40 pieds; il

a la grosseur du corps d'un homme, son
bois est tendre, et dans toutes les parties
jeunes circule un suc laiteux. La Heur a peu
d'apparence; elle manque de corolle etde ca-
li( e. Le fruit devient très-gros, c'est, à pro-
lirement parler, un assemblage de plusieurs
fruits agglomérés en une seule masse; cha-
que division partielle dufruit forme une sur-
f;ice hexagone, sous laquelle est une subï-
tancc pâteuse et une amande semblal)le à la

châtaigne. Cependant, il y a une variété qui
ne donne point de graine ou qui n'en donne
que les rudiments; elle est plus abondante
que la précédente et même la seule qu'on
trouve en plusieurs endroits. Il n'est pas rare
de voir les plantes perdre leur graine par l'ell'et

de la culture, témoin le raisin sans pépin, t[ue

nous appelons raisin de Corinthe ou des sul-

^«nM.Lorsquelefruitestàsa maturité parfaite,

il est d'une couleur jaune, mou au toucher,
eimtenant une pulpe sans consistance, d'une
odeur fade. On évite de le laisser arriver à
ce complément de maturité, et à cet effet,

lorsqu 'ayant atteint toute sa grosseur il es*
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encore verl à Icxlérieur, et que son [jarcn-

L'iivine est (Jovcnu Ijinnc et celluleux, on le

fuit, griller sur des pierres cliautrées, et alors

il prend un goût analogue à celui de la mie
de pain de froment. Un autre procédé qu'on
emploie encore, consiste à réunir les fruits

avant leur maturité en un grand monceau;
quand ils ont un. commencement de fer-

mentation, on extrait la puljie qu'on i)lace

dans une fosse oiî on la laisse fermenter,
on fait cuire cette pAte ainsi fermcntéc, et

elle acquiert le goût de pain de froment. Les
autres parties de l'arbre ont aussi leur uti-

lité. On creuse la tige pour en faire des ca-

nots, le liber fournit (les vêtements, et la

li(|ueur laiteuse concentrée par la cuisson
lait de la glu. La culture de larbre à pain
G'd fiicile ; il se propage non-seulement des
rejets que poussent les racines, mais il se

multiplie très-facilement de boutures , et

c'est même le seul moyen qu'on emploie
quanil on n'a pas d'amandes pour semer.

Ainsi, nous voyons dans les contrées où
la civilisation prit naissance, un arbre don^
liant une nourriture facile et abomiante, à

l'ombre duquel les hommes pouvaient se

rassembler et vivre aussi longtemps que
leur fantaisie le leur disait. On a trouvé près
de Java des antiquités que nous a fait con-
naître le célèl)re S. Stamford Rafles, gou-
verneur du pays pendant la domination des
Anglais. Ce qui doiuie à penser qu'il y eut
dans ce pays un peuple qui se lança de
boime heure dans la voie de la civilisation,

comme en Afrique, h Méroë. Le moral d'un
peuple est donc susceptible de culture, mais
dans la marche vers la civilisation, il est ex-
posé à diverses fluctuations, tantôt poussé en
avant, tantôt refoulé en arrière, suivant les

temps et les circonstances.
ARBRES FRUITIERS. — La culture des

arbres fruitiers remonte fort loin dans l'an-

tiquité. Les poiriers et les pommiers, avec
leurs fruits brillants, ont été cités par Ho-
mère dans ['Odijssr'e, lorsqu'il décrit les jar-
dins d'Akinoiis. La culture des arbres frui-
tiers avait déjà fait de grands progrès dans
l'antiquité, comme nous pouvons en iuger
par les diverses variétés de fruits que citent
les écrivains qui ont traité de l'éronomie
rurale. Parmi les es[)èces cultivées dans nos
jardins, les anciens connaissaient les coings
(cydonia), les prunes {pnnms), les cerises,

li's amandes, \qs pêches et les abricots; ces
diHi\ derniers fruits sont appelés persica et

urmeniaca, du nom du pays dont ils sont
originaires. La culture des arbres ne date
pas seule d'une antiquité reculée, mais en-
core les moyens d'améliorer les fruits, c'est-

à-dire la grcfle et l'écusson. L'histoire ne
nous a point transmis le nom de l'inventeur
de la greffe ; il se perd dans la nuit des
temps fabuleux (72). On en a attribué la dé-

(7^) Mac.uoimcs, Sa'unml., 1. ii, c 7.

(70) Toiuiii'Voil (lil , en pjuJaiil du pays qui se
Irouvo oiitiv 'Aars rt '/.illis (Vov. au Levant, t. Il,

II. ôd."), éilil. 1717) ; , Le pays est ri'iiipii de vigno-
lilis cl de V( i},'('is ualurrls, où les iKiyns, les ahri-
fOlit'ts, les pèthcis, les pninicrs, les poiriers, les

couverte au Hasard, connue Pline le raconte
assez mal (1. xvii, c. IV), et Lucrèce en ter-

mes plus généraux (v, v. 13G0). Goguet a

recueilli avec soin [De l'origine des lois^ des

arts et des sciences, et de leurs progrès chez

les Ornciens peuples, I, 117, 118) les passages
des auteurs anciens qui ont rapport à la

greffe. 11 regarde comme un fait de grande
imitortance qu'il n'est point parlé de la greffe

ni dans la Bible, ni dans Homère, ni dans
Hésiode, quoique Moïse ait fait beaucoup
de dispositions réglementaires l'clatives aux
arbres fruitiers. Mais peut-être que les ar-

bres fruitiers dont parle Moïse n'avaient pas

besoin d'être greffés. C'est en vain qu on
cherche dans Homère une mention de la

greffe, on devrait plutôt l'attendre d'Hésiode,

qui, au contraire, gardeunsilence absolu sur
la culture des arbres à fruits; peut-être

était-ce parce qu'elle était négligée dans le

pays qu'habitait Hésiode, car son poëme
n'est écrit que dans un intérêt purement
local. Croire, comme on le fait communé-
ment, c[ue ce soit la greffe seule qui nous
ait procuré les diverses espèces de fruits à
couteau que nous avons, c'est, à mon avis,

une erreur ; car la greffe me paraît plutôt un
moyen aussi pronqit que facile de transpor-

ter le^ bonnes espèces de fruits, qu'un
moyen de les obtenir. Il y a entre le pom-
mier sauvage et celui qui est cultivé des dif-

férences essentielles. La feuille du premier
est petite, ronde, lisse des deux côtés et lui-

sante à la partie supérieure. La feuille du
)iommicr de nos vergers est plus grande,
ovale, un jieu cotonneuse en dessus, mais
beaucoup plus en dessous ; le calice du fruit

sauvage est presque glabre, celui du fruit cul-

tiv<^ est cotonneux. Les pétales de l'espèce

cultivée sont plus larges que celles de la se-

conde. Communément on voit une plante

perdre cet extérieur cotonneux, quand elle

est portée dans un terrain cultivé et fertile ;

les pétales s'élargissent, mais on n'a jamais
fait l'observation contraire. Je crois donc
que l'espèce sauvage n'est point la même
que celle que l'on cultive ; ceMe-ci fut sau-

vage aussi, et nous ne devons pas espérer
trouver sa [latrie plus (pie celle des céréa-

les (73) ; des arlires purent même, sans le

secours de la culture, jiroduire des fruits

do l)onne qualité. La greffe et les autres

procédés analogues connus des horticulteurs

purent servir h propager les bonnes variétés

qu'on obtint par la culture, mais on n'a ja-

mais jm les créer par ces moyens. La greffe

ne |)cut venir ni de l'Inde, ni de l'Egypte,

jiarce que dans aucun de ces deux pays il

ne se trouve i^l'arbres greffés, et que les va-

riétés naturelles du mango dispensaient de.

chercher à en varier le. fruit.

L'analogie est beaucoup plus grande en-

tre le poirier cultivé et le poirier sauvage

pommiers viennent (l"eux-in(>mes. » Il ajoute : c On
ne peulpasdoulerciiieec ne soit un de ces (|uarticis

de la (;eoi'};ie, où, suivant Strabon, aliondeiU toutes

sortes de fiiills (|u,' la leire produit sans eultiire. i

L'assertion, (|i!(ii(|iK- un peu hasardé-, nicrite qu'on

V fasse attention.
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qii entre le pommier des bois et celui des

jardins ; il faut pourtant leur appliquer aussi

les raisonnements que nous avons faits pour
Je pommier. On voit en Grèce une espèce

de poirier très-multipliée, formant des Iniis-

sons ou des a-rbustes très-épineux ; la feuille

en est très-petite et le fruit resseml)!e beau-
coup à la poire sauva.^e ; on ne peut le man-
ger que lorsqu'il a éprouvé un commeniM-
ment de putréfaction. Sibtliorb et les auteurs

de la Beintion de l'expédition en Morée le

regardent conmie l'espèce primitive d'où

sont venues toutes nos poires à couteau,
mais il ne me paraît point exister d'analogie

cnSre eux.
Le coiynassier {pi/rus cydoniu) croît spon-

tanément dans les forêts du Caucase et dans
le sud-est de l'Europe ; son nom lui vient

de la ville de Cydon en Crète, ou peut-Atre

c'est le fruit qui a donné son nom à la

ville. Rien ne peut nous faire croire que
ces fruits si beaux et si brillants que pro-
duisaient les jardins d'Alcinoûs, ou bien
(pie ces pommes d'or du jardin des Hes[;é-

rides dont la mythologie parle si souvent,
fussent des coings; car ces exjiressions jjeu-

vent s'appliquer aussi bien à diverses varié'

tés de pommes d'un goût agréable qu'au
fruit du coignassier. Le prunier- {pntntis

domestira ) croît naturellement dans les

forêts de la partie orientale du Caucase,
suivant Marschal de Biberstein. Le merisier

è fruits doux (prunus aviuin) est indigène
des forêts du centre et de l'est de l'Europe ;

on le trouve jusque dans la Géorgie ; ses

fruits sont doux, quoique petits, et proba-
blement c'est de lui que dérivent toutes les

espèces de cerises douces que nous possé-
dons. La cerise aigre (prunus cerasus) peut
tirer son nom de Cérasonte, ville de la côte
septentrionale de l'Asie mineure ; et Tour-
nefort dit (H, p. 28) l'avoir trouvée dans cet

endroit, croissant spontanément sur des co-

teaux exposés à tous les vents. C'est de là

que Lucullus l'apporta à Rome, au rapport
cle Pline et d'Athénée. Théophraste ne parle
du cerisier que comme d'un arbre forestier ;

il paraît ainsi que ce ne fut qu'après lui que
cet arbre fut cultivé en Europe pour son
fruit (~'i).

L'amandier (amygdalus communis) croît,

suivant Marschal, dans les bosquets de la

Géorgie orientale. Le passage de Tournefort
que nous avons cité plus haut, place en Géor-
gie la patrie de l'abricotier et du pêcher ; mais
Marschal ne parle point de ces deux arbres
dans sa flore de ce pays. Si on en juge par

(71) Le passage de Tliéophraste présente i:ne

graiHe difficulté. L'auleur commence ])ai- décrire le

bois, onsiiitf l'arbre; tout ce qu'il eu dit s'applique
exacteiiii'iu à notre cerisier; mais il termine en di-

sant que 11' tVnil ressemble à celui du diospijros, avec
cette ditliM-rnce que le fruit du diospyros est dur,

tandis que celui du cerisier est tendre. Si par dio-

spyros on entend le diospyros talus de I>iinié, on ar-

rivera à une consciiuence qui est tout le eontraire

de ce (jiie dit le naturaliste grec. Il faut donc snp-

poser qu'il y a ici une faute de copiste. ( Voy. les

notes de Schneider sur ce passage.) Il est constant

le nom que portent les deux arbres, il est

vraisemblable que l'un est venu delà Pers.-;

et l'autre de l'Arménie. La culture de l'oli-

vier ne s'étend point au delà de l'Eurojie

luéridionale, oîi fréquemment on le trouve
gretfé en écusson. Souvent il croît sponlané-

inenl dans les contrées oîi on le cultive;

mais alors seulement c'est l'effet du hasard,

car il est probable que sa j.atrie est en .\sie.

Il est souvent ([uestion de l'olivier dans la

Bible; Minerve, suivant la fable, planta le

premier qu'on vit à Athènes. L'Italie ne pos-

sédait primitivement point d'oliviers , et

l'histoire nous apprend qu'ils y vinrent par

la France et l'Espagne (75). L'olivier sau-

vage, qui porte des feuilles petites et é'roi-

tes, est une simple variété et non une es-

pèce.
Il est donc très-probable que la culture

des arbres fruitiers coiumença avec la dé-
couverte de la greffe et de l'écusson dans
l'Asie occidentale , la Géorgie, l'Arménie,
le nord de la Perse et les contrées élevées
de r.\sie mineure.
Le pguier existait déjà dans les jardins

d'Alcinoïis. L'Europe méridionale est sans

doute sa patrie. La caprification fut un
moyen connu des anciens; ce procé.îé n'est

plus maintenant en usage qu'en Grèce et en
Portugal.

Le grenadier (punica granalum) croît sans

doute à l'état sauvage dans le nord de 1'.^-

frique ; il a été imporlé de là dans toute

l'Europe méridionale, où maintenant il

croît spontanément et sans culture. Les La-
tins l'appelaient mahis punica, ]'arce qu'il

leur était venu de la côte de Carthage. Les
Es|)agnols et les Portugais lui donnent le

nom arabe romd. L'aloës de l'Amcrigue nous
donne un exemple de la facilité avec la-

quelle peut passer à l'état sauvage une
plante, lorsqu'elle rencontre un terrain fa-

vorable, car il s'est naturalisé en Portugal
et surtiiut dans le luidi de l'Espagne, et

plus taid eu Italie, et il s'y est multiplié

au point qu'il est devenu presque une mau-
vaise herbe. Le figuier d'Inde (cactus opun-
tia) transporté dans l'Europe méridionale,
s'y est acclimaté de manière qu'il y croit

sans culture (70). Cette plante dont la fornu'

est assez remanpiablc, (]ui couvre les ro-

chers de Palamède dans le voisinage de
Nauplie, aurait certainement été connue et

citée par les anciens si , alors comme au-
jourd'hui, elle eût crû à quelques lieues

d'.\rgos et de Mycène (77).

L'armée d'Alexandre trouva la vigne cul-

que la ville de Cciasonte a été ainsi appelée à caust;

du cerisier, et que le cerisier ne porte point le r.oiii

de la ville.

(7.')) Pi.iN., Ilist. nul., I. w, c. \.

(7()) Vov. , Annales des voyages , 1836 , t. IV,

p. 31, un article fort curieux sur le ficus indica et le

ficus reUyiosa, par M. Cli. Ritter.
(77) Tlicoplirasle (U. pi., i, 7, 3) décrit le figuier

indien, do'nt les branches poussent des racines qui

|)rennent leur direction dans le sol, de telle sorte

(jue la plante parait tout environnée d'iiii chevelu de

racines. Cet arbre est abondant dans l'Inde, cl bs
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tivëe (]a!is l'Inde et elle rendit grâces h Bac-

chus; un voyageur moderne vit dans ces

contrées des coteaux couverts de vignes. La
vigne croit spontanément dans l'Europe mé-
ridionale, s'étendant ius(iu'k l'extrémité oc-

cidentale ; et Viviani dit, dans une petite

notice sur les plantes queCella a rapportées

de la Cyrénaique, que la vigne sauvage des

montagnes de cette province donne des

fruits gros, sucrés et d'un bon goût. La
vigne sauvage des alentours de Naplcs pro-

duit des grappes dont les grains sont petits,

sucrés, donnant un bon vin; le dessous des

feuilles, particulièrement sur les nervures,

est rude au toucher et presque velu. En
Portugal , la vigne sauvage donne des grap-

pes dont les grains sont petits, acides, des-

quLds on ne fait aucun cas ; les feuilles sont
lisses , lors même qu'elles sont jeunes. Les
feuilles de la vigne de Pezo do Regoa, qui
croît dans le même royaume et qui produit

le bon vin de Porto * a aussi le dessous
des feuilles rude au touidier. Les feuilles de
la vigne sauvage à fruits aigres, lorsqu'elles

sont jeunes, ne présentent pour ainsi dire

aucune division , tandis que celles de la

vigne à fruits sucrés sont profondément in-

cisées dans leur jeune âge. Link conclut

de là que la vigne cultivée dérive de plu-
sieurs espèces sauvages , aussi bien que le

cliien et peut-être le froment lui-môme. La
vigne de l'Afrique septentrionale fut peut-

être la première qu'on soumit à la culture,

car c'est elle qui , spontanément et sans

culture, donne les meilleiires grappes. Du
reste, la culture de la vigne est aussi an-
cienne que celle des céréales, et souvent il

en est question soit dans la Bible (78) soit

dans Homère.
L'orange douce du Portugal ( citrus auren-

tiam, Risso ) a été apportée par les Por-
tugais de la Chine en Portugal, et de là elle

s'est répandue par toute l'Europe : c'est un
fait qu'on ne peut révoquer en doute. Ces
fruits portent encore en Italie le nom de
porlugalli ; et du temps de Tournefort, ils

étaient encore rares en Grèce. Les anciens
ne connaissaient pas plus les oranges que
les autres productions de la Clnne. La pomme
de Médie, le citron, suivant Théophraste, ne

se mange pas [Hisl. plant., xiv, i, 1 et 2),

botanistes le connaissent sons le nom de ficus reli-

giusa. Immr'diati'menl après, Théophraste nomme
une petilc plaiitr (|ui pousse prés il'Upiis, dans le

voisinage iU; la iiii'r, sur le rivage du golfe de l'Eu-

bée, dont les fendies poussent aussi des racines, et

qi'.i parait bonne à manger. On a fait une fausse

application de ce passage à Vopuntia, qui, par suite

de cette erreur, a reçu le nom qu'il porte. L'opuntia

d'.Aniérique est une granfle plante dont .'es rameaux
sont formés par les feuilles poussant les unes des

antres ; il n'est pas aisé de deviner ce que Théo-
phraste a voulu dire par le poussant des racines

aériennes.

(78; On ne peut, en traitant la question de l'anti-

quilé de la cidlnre de la vigne, oublier l'histoire do
Noé, qui, suivant l'Eeriture, planta la vigne, karain,

dont le nom est encore aujourd'hui le même chez
les Arabes.

(7'J) l'eipiioxoph,]. nr, c. 2"i-28.

il a une odeur agréable , et la médeciufc en
fait usage : il ne dit fwint s'il avait une sa-

veur sure ou amère. Galiien {De Alim.facult.^
1. II, p. 37) parle en termes clairs et pré-
cis d'un fruit acide qu'il appelle xirpiov , et
qui, ajoute-t-il, est nommé ponmie de
Médie par ceux qui veulent parler à mots
couverts. Il s'agit donc du citron {citrus
limonium Risso). Tout le monde, dit Dios-
coride (i, 1(57), connaît la pomme de Médie
ou de Perse, ou cedromelu, que les Latins
appellent cilria. Cet arbre produit toute
l'année des fruits sans cesse renaissants. Le
fruit est allongé, rugueux, jaune doré,
agréable au goût, d'une odeur forte; il a
des pépins comme une poire. Il est probable
que l'auteur a voulu parler du citron. Les
Géoponiques citent aussi un citrus et rien
ne vient contredire la conjecture que le

fruit dont il y est question soit le citron,
quoiqu'on ne parle point expressément de
son acidité. Ce que Palladius a écrit ( 1. iv,

t. 10, 16) concorde exactement avec tout
ceci; il avait même observé ce qu'a dit avant
lui Théophraste, qu'un fruit succède à
l'autre ; il dit qu'il a une saveur acide.

Athénée a fait une savante dissertation sur
la [lomme de Médie (79), de laquelle il ré-
sulte d'une manière bien précise, qu'elle
était le citrus. Tous les témoignages histo-
riques se réunissent donc pour prouver que
les anciens connaissaient le citron, mais il

n'en est pas de même pour l'orange, à l'é-

gard de laquelle la question demeure in-

tacte. Il est bien difficile de tirer de Pline
quelque lumière, à cause de la confusion
qui paraît résulter d'une part avec le pêcher,
et de l'autre avec le cèdre, nom que les

anciens donnaient aux genévriers et surtout .

au Juniperus phœnicœa (80). Nous ne con-
naissons rien de précis sur la patrie de ces

fruits ; les anciens la plaçaient d'un com-
mun accord en Médie, et leur souvenir rap-
pelle si bien celui des pommes d'or du jar-

din des Hespérides, qu'Athénée cite même
un écrivain d'Afrique qui professait cette

opinion. L'orange est originaire de l'Asie.

L'Inde ne produit qu'un petit citron acide,

arrondi, nommé en sanscrit djambhin ou
djanbhira, et (]u"on cultive en |)lus grande
quantité encore que notre citron allongé, ce

(80) Vir-gilc dit {C,eorg.,u,\. 126) :

Media fert tristes succos tardumqtie snporem
^

Feticis mali, etc.

Ce passage a beaucoup exerce les coramerlatiurs

Servius «ite un certain Apuleius qui disait qne le

poète latin n'avait point entendu parler du citrus,

mais d'un arbre loiit diff. rent. On ne comprend pas

trop ce qu'a voulu dire Apuleius. Le savant Martyn
ne tient aucun compte de la remarque de Servius.

Il applique ce passage au citronnier ; mais il ne com -

prend pas trop le lardus sapor. Voss traite cette

((ireslion d'une manièr-e assez prolixe ; mais il ne

connaissait point la matiéi'e assez à fond pour dis-

siper l'obscurité qui règne dans les expressions de

Pline, et dans laquelle lui-même s'est embarrasse. 11

n'a poiirt assez élirdié les sourci s qu'Athénée a com-
mentées, surtout Théoplirasle.
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qui donnerait h penser qu'il est originaire

de l'imie.

AKGALI. Voy Mouton.
ARIANE. — Priihard désigne ainsi une

race de la famille humaine, à laquelle on a

donné aussi le nom d'indo-européenne. La
race ariane est la troisième des trois grandes

nations civilisées de l'antiquité. Les deux
autres sont la race syrio-arabe et les Egyp-
tiens.

Des nations dont les langues aiipartien-

nent k une môme famille, et qui, par consé-
quent, doivent elles-mêmes descendre d'une
souche commune, s'étendent, commechacuu
lésait, depuis lesbouchesdu Gange jusqu'aux
îles Britanniques, et jusqu'à l'extrémité nord
de la Scandinavie : on les nomme collective-

ment nations indo-européennes. S'engager
à les décrire toutes serait s'imposer une
tâche bien pesante ; aussi pour le présent
me bornerai-je à parler de la grande bran-
che (jui a ]ieuplé quelques-unes des plus
belles contrées de l'Asie.

Cette grande branche asiatique , qui est si

étendue qu'on peut la considérer comme
une famille de nations, est divisée en deux
rameaux priilcipaux. La tradition ne nous
apprend rien sur l'époque de leur séparation
et nous ne pouvons les suivre jusiprà leur
naissance ; mais nous les voyons, dès les

liremiers temps et dans l'enfance des na-
tions, s'élever ensemble de deux foyers
principaux jieu éloignés l'un de l'autre, et

situés à l'est et à l'ouest de l'Indus. 11 est

bon d'observer que toutes deux ont un nom
qui leur est commun : le nom d'.Vrians ou
d'Arias (81) qui est à la fois, pour la branche
persane et pour la branche indienne, la dé-
signation nationale. Les anciens Mèdes se
donnaient le nom d'Arii (82), nom ()ui a été

conservé dans l'Aria et l'Ariana des géo-
graphes grecs (83) ; le pays compris entre
les monts Himalaya et Vindhya, ancien séjour
des Indous et qui est la terre-sainte des
brahmcs, est ajipelé .\ryavarta. C'est dans la

partie nord-ouest de cette contrée , qui est

arrosée par le Saraswati, que les plus anti-
(]ues traditions des brahmes placent les an-
cêtres de la race indienne (8V) ; et le saras-
wati bala-bani, c'est-à-dire la langue des
enfants des bords du Saraswati est le terme
consacré pour désigner ledialecteprakrit (83),
langue vulgaire qui nous offre la plus an-
cienne moditication usuelle de la langue sa-
vante, de la langue écrite, c'est-à-dire du sans-
krit. C'estde là qu'a commencé l'existence na-
tionale des Indous, vingt-cinq siècles avant
l'ère chrétienne, et c'est delà que, sous la hié-
rarchie des brahmes et sous leurs dynasties
royales descendant du soleil et de l'a lune,

(81) Commcnlahc sur le Yaçna, par M. Eu?. Bir-
.NOiF, iti-i', Paris, noies ; Rittcr , Ertl kuîide ton
Asieii, Iranisclic Wclt.

(82) HiCRon., lil). vu, cli. fi-2.

(85) Strabox., Géotj., cmI. Casinih., p. 7-21.

(84) Iiisliliils le Meiioii. liv. n, 17, 18; \Vii.sn\,

Préface du Visliuu Piiraiia ; Histoire de l'Inde, par
EtPuixsTONE, vol. I", p. ."88.

(85) Kssni sur les dinict les sanskrit et prakril, par

ils paraissent s être répanous progressive-
ment dans le Rajputana, l'.Vyodhya le Sau-
rashtra, et à l'est, s'être avancés jusqu'à In •

draprest'ha, ou Delhi et avoir atteint iMa-

gadha et les provinces du Gange. Du côté du
nord, ils pénétrent dans la célèbre vallée de
Cachemire , bassin d'un ancien lac , que
le Saint ou Muni Kasyapa mit à sec en ou-
vrant d'un coup de son cimeterre le rocher
qui en formait l'enceinte.

Les montagnards de l'Himalaya formaient
une race aborigène qui n'avait rien de com-
mun avec la race indienne ; mais il paraî-

trait qu'un petit rameau de cette dernière
siniche aurait été très-anciennement im-
planté sur les hauteurs de l'Hindu-Kush ou
Caucase indien, non loin du froid [ilateau

de Pâmer. Les descendants de ces premiers
colons ont continué à vivre dans les mêmes
lieux, inconnus du monde entier si ce n'est

de quelques Musulmans des cantons voisins

qui les désignent sous le nom de liafirs, c'est-

à-dire inlidèles. Ces hommes n'ont guère
conservé de leur origine (lue leur langue
qui est un dialecte du sanskrit. D'ailleurs,

eu égard à la blancheur de leur peau, l'ani-

mation do leur feint, la couleur de leurs che-
veux, c'est aux Danois et aux Suédois qu'il

conviendraitdeles comparer. Les indigènes du
Dekhani, pays séparé do l'Indoustan par la

chaîne du A'indhya, forment une race distincte

et parlent un dialecte qui n'appartient pas au
sanskrit, mais à la finuille de langues ta-

moules. On a été même jusqu'à supposer
qu'une i>artie des habitants d'.\ryavarta

descendait d'une ancienne population con-
quise iiar les brahmes. Cela peut être vrai

pour les parias, mais on ne peut supposer
avec vraisemblance que les Sudres qui sont
comptés au nombre des hommes issus de
Brahma, quoiqu'ils soient issus de ses pieds,

proviennent d'une tige tout à fait étrangère;

et ce serait encore moins admissible pour
aucune des trois castes dites régénérées (8C>,

c'esf-à-dire les brames, les Xatriyas et les

Vaisyas appelés aussi Aryas, qui formaient
la masse de la nation iniiienne.

A l'est de l'Indus, non loin de Banian ou de
Balkh, dans l'ancienne Bactriane (87), se trou-

vait (suivant Lessen (88) et E. Burnouf, qui,

les premiers, sont parvenus à tirer un sens his-

torique des fragments mages contenus dans
le Vendidad et le Boundehesch) le j.ays que
les plus anciennes traditions des Persans dé-

signent comme la première demeure et le

paradis do leur race. « Eviene A'eedjo, ou
l'Iran pur, était un lieu de délices jusqu'au
jour où Aliriman, le génie du mal, créa,ilans

la rivière qui arrosait Eriene, le scr|ieiit ilo

l'hiver (89). Le peuple d'Ormuzd abandonna

CnT.EnROORF..

(8(1) C\'sl-à-elirc pour lesquelles la science est

comme une secon !e naissance.

(87) BcRNOlF, Conuncnlaire..., Annolalions.

(88) Die liieliçic srujc uiul iliis gesajninte l'ulifiionr-

silsteni rier allm ïlaktrer, iltdcr, und /Viser, oder de

icndvulLs, Mm }.-('.. Riiodk ; Frankf., 1820.
(S'.l) RiTTiR Kidkuiide von Asien , Iranisdie

Weil.
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alors sa première haljitatiun. et. sous la con-

duite de son patriarciie Djciusliid, arriva, en
traversant ditlerents pays, d'abord dans le

Cuglida ou la Sogdiane, et enfin dans la Ve-
rcne ou la Perse. >< La portion la plus an-
cienne du "Venditiad est composée de frag-

ments d'anciens jioënies, qui se rapportent

à la tradition de cette émigration. L'analyse

des anciens documents historiques s'ac-

corde ainsi avec le résultat .des recherches
philosophiques, jiour faire sortir ces deux
grandes races arianes, sinon d'un point com-
mun, au moins de contrées presque conti-

guës, d'où elles se sont répandues, la i)ran-

che indienne vers l'est et le sud, et la branche
persane ou ])lutôt Lactrienne vers l'juesl.

La principale jjreuve de ce fait est celle qui
se tire de l'histoire des langues, histoire sur
laquelle je ne puis entrer ici dans aucun
développement, et dont je puis à iieine

mentiouiier les principaux résultats.

Qu'il nous sulfise donc dédire que le zend,

le plus ancien idiome des Mèdes, des Perses

et des Bactriens, peuples qui, ainsi que nous
ra[)prcnons de Sirabon et de Néarque, par-
laient tous les dialectes d'une même langue,

a incontestablement les rapports les plus

étroits avec le sanskrit et le prakrit, ou l'an-

cienne langue de Tlndoustan. Ces la'pports

sont si intimes et si bien étaldis que per-
sonne aujourd'hui n'a le moindre doute sur

l'alfinité des natiuns qui parlaient le zend.

Le zend, d'une autre part, se rapproche
beaucoup de l'allemand et des langues de la

même famille, qui se parlent dans le nord
de l'Europe ('JOU

Ai'.rès cette rapide esquisse de la portion

de l'histoire qui est commune aux deux
branches de la famille arienne, je vais les

décrire séparément.
L Des I\Dors. — Les indigènes de l'Inde

ont été admirablement bien dépeints dans
un passage de Denis le Géographe, dont
voici l'introduction :

« A l'est s'étend une grande et délicieuse

contrée, c'est l'Inde, dont les côtes sont bai-

gnées par le vaste Océan ; c'est à elle que le

soleil, au sortir de la mer, accorde son pre-

mier sourire ; c'est sur elle qu'il répantl ses

premiers rayons. Les habitants sont basanés,

et la couleur de leur chevelure nous rappelle

celle de la noire hyacinthe Leurs occupa-
tions sont diverses. Il y en a qui fouillent le

roî et vont chercher l'or caché dans les pro-
fondeurs de la mine ; d'autres qui, adonnés
à l'art du tisseranil, fabriquent des tissus

avec un art merveilleux ; d'autres qui ftiçon-

nent et polissent l'ivoire avec une extrême
délicatesse; d'autres, plongeant dans les ri-

vières, vont chercher parmi les sables cpii

en forment le lit le béryl flamboyant ou le

diamant qui lance des éclairs. Un sol fer-

tile, arrosé ))ar mille fleuves qui le parcou-
rent en tous sens, répand avec jirofusion

ses trésors sur le peuple de ce pays. .>

Dans une description sommaire, telle qu'il
serait si facile d'en faire une en analysant
les ouvrages généraux qui traitent de l'Inde,
je ne pourrais m'étendre assez pour donner
les développements convenables aux preuves
qui viennent k l'appui de la théorie que
nous avons présentée ailleurs sur l'origine
des variétés ; et cependant l'histoire physi-
que des Indous fournit des faits qui y sont
extrêmement favorables. Aussi, au lieu de
présenter une vue d'ensemljle, je me con-
tenterai d'emprunter quelques détails à des
observateurs dont le témoignage ne saurait
être suspect. Voici dans quels termes divers
voyageurs modernes nous parlent du petiple
de rinde :

" Les Indiens, dit Legenfil, sont en géné-
ral beaux et bien faits; l'œil noir, vif et spi-
rituel ; leur couleur est connue; on y voit
de très-belles femmes, bien faites, ayant des
traits à l'européenne. La caste des bramines,
surtout, est une très-belle caste, un très-
beau sang: dans cette tribu, on voit les ))lus

belles femmes, les plus jolis enfants, et tout
ce monde a l'air le plus ]iropre (91). »

L'abbé Dubois (9i), qui a fait une longue
résidence dans le Mysore en qualité de mis-
sionnaire, dit que les Indous sont basanés,
mais que leur peau offre une teinte plus ou
moins foncée, selon les provinces qu'ils ha-
bitent et selon le genre de vie qu'ils mènent.
'< Les hommes qui se livrent aux travaux de
l'agriculture, et qui restent toujours exposés
au soIimI, n'ont la peau guère moins noire
que celle des habitants de la Catfrerie ou de
la Guinée; mais le teint de la plupart des
brahmes ou des personnes qui, par état, tra-

vaillent h l'abri du soleil ou mènent une vie.

sédentaire n'est pas à beaucoup près si foncé.

,

Un bralime un peu noir et un paria un peu
blanc sont regardés comme deux monstruo-
sités : de là sans doute est venu le proverbe :

Méfiez-vous d'un brahme noir et d'un paria

blanc. La couleur des brahmes est celle du
cuivre jaune, ou plutôt d'une infusion claire

de café; c'est la plus estimée; et les jeunes
femmes au teint de pain d'épice sont celles

qui attii-ent le plus les regards. J'ai vu des
brahmes, et leurs femmes surtout, moins
basanés que bien des habitants du midi de
rEuro|ie; mais tous les Indiens des deux
sexes ont presque autant que nous le dedans
des mains blanc, ainsi que la plante des
pieds.

n II existe sur les montagnes et dans les

éjiaisscs forêts de la côte du Malabar quel-

ques b.ordes de sauvages dont le teint es'

beaucoup plus clair... La cause de ce ])hén(i

mène est sans doute due à la température e'

à la nature du ]iays qu'habitent ces sauva
gos, (pii d'ailleurs passent toute leur vif

sous des arbres touffus, dont l'ombrage les

garantit de l'ardeur du soleil... Les Indien.'

(00) .\^iuilc (lu zcni iivcc les didU'Ctcs gcnna-
niqut'a, par Kiig. Birnoif ( .Yohi-. Journ. .Isinf.,

lom. IX, I8:>2).

(91; LctENTlL, Voijayei aux Indes; Paris, 1770-

17SI, -2 Mil. in-1'

(!)2) Mœurs, inslilulioiis et cérémonies des pcuflc

de rinde; Paris, IS-i"), 2 \o\. in-8".
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ont en général les cheveux noirs et lisses, le

front petit, les yeux noirs, quelquefois gris;

flirt peu (l'enihonpoint, le ventre plnt. Leurs
jniiilies, toujours tournées en dednns et un jieu

tortlues, ce qui vient sans doiite de l'habilude

de s'asseoir par terre en les croisant comme
nos tailleurs, n'ont point de mollets; ils re-

gardent niAme comme une difformité d'en

avoir... Les Indiens, surtout les lirahmes,

sont en général d'une complexion faible et

de beaucoup inférieure solis ce rapjiort aux
Européens : ils n'ont ni la force, ni la vi-

gueur, ni l'activité de ceux-ci. Cette faildesse

de constitution, qu'ils tiennent en partie de
la nature, s'accroît, i)Our le plus grand nom-
bre d'entre eux, par l'état de misère et de
privations auquel ils sont condamnés. »

Les Indous, en elfet, ne se nourrissent
généralement que de graines ou d'autres

substances insipides. La masse du peuple
ne peut se procurer du riz pour sa nourri-
ture ordinaire, et au contraire elle est obli-

gée de vendre celui qu'elle récolte.

M. Orme a remarqué que depuis la plus

liante antiquité l'Inde a été habitée par un
peuple qui n'a aucune ressemblance, ni pour
la li,j;ure ni pour les mœurs, avec les nations

contiguës; et, iiien qu'à diverses époques
des conquérants se soient établis dans ditfé-

rentes parties de ce pays, cependant les ha-

bitants primitifs ont très-peu perdu de leur
caractère proiire.

La grande variété de couleurs que l'on ob-
serve chez les Indous a déjà été remarquée
comme un fait jiarallôle à celui qui s'observe
en Egyjite et en Abyssinie. Ce fait a été en-
visagé sous son véritable point de vue par
l'évoque Heber, qui en jiarle dans les termes
.suivants : « Je fus très-frappé de la grande
diversité de couleurs que me présentaient
les Indiens. Dans la foule dont j'étais en-
touré, je voy.iis des individus noirs comme
des nègres, d'autres de couleur cuivrée,
d'autres qui étaient h peine plus bruns que
les Tunisiens q>io j'avais vus h Liverpool. Je
fis part (le mon étonnement au principal du
Jîishop's collège, ^!. Mill, qui était venu h ma
rencontre avec M. Cowie, l'un des chapelains
attachés au service de la Compagnie, et il

me dit, lui qui connait ]ilns de l'Iiide que
personne peut-être, cpi'il n'avait jamais pu
s'expliquer cette variété, qui est générale
dans tout le [lays et partout frappante. Ce
n'est pas seulement le plus ou moins d'ex-
position aux rayons du soleil qui cause ces
différences, puisqu'on les retrouve chez les

pêcheurs, qui sont tous également nus. Ceia
ne dépend point non [)lus des castes, puisque
même dans la caste la plus noble, celle des
brahmes, on trouve quelquefois des indivi-
dus noirs, et chez les jwrias, des individus
presque blancs. Cette difi'érence paraîtrait
donc purement accidentelle, comme celle

qui se voit sous le rapport du teint des Eu-
ropéens; mais ce qui la rond plus frappante

(O.l) Ton, nnjdst'kart, vol. I".

(9i) Lit'iit. Mac Mriuio, AccoiDit of liattiuar
(Uomlnni Tran'.adions), vol !".

L-urriON>i. k'Antiîkoi'ologie.

ici que dans notre pays, c'est qu'une beau-
coup plus grande iiartio du corps est décou-
verte. »

Cependant, ce qui prouve que la couleur
générale des Indiens dépend beaucoup de
l'influence du climat, c'est que dans le luird

du pays les habitants, surtout ceux des hau-
tes castes, sont blancs et très-beaux. Le ma-
jor Tod et tous les écrivains qui ont eu à
parler des Rajpoots du nord-ouest de l'Inde

nous les dépeignent comme étant grands,
vigoureux, bien faits, ayant de beaux traits,

le nez aquilin, les sourcils arqués et le teint

blanc (93). Les habitants du Kattiwar, jiays

situé dans le nord de l'Inde, ont souvent,
comme nous l'apprenons d'un homme qui a
été bien à portée de les connaître, les che-
veux blonds et les yeux bleus (9't).

Mais ce qui prouve surtout, et de la ma-
nière la jilus frappante, que la couleur des
Indous dépend du climat, c'est ce qui s'ob-
serve dans les colonies de race indienne, éta-

blies depuis des temps plus ou moins recu-
lés sur divers points de la haute chaîne de
l'Himalaya, chaîne qui forme la frontière
septentrionale de l'indoustan.
Beaucoup de familles indiennes ont, à

différentes époques, quitté le plat pays, et
plusieurs sont fixées depuis des siècles dans
des cantons fort élevés de l'Himalaya, sur-
tout près des sources des rivières sacrées, le

Cange et la Jumna, qui sont, comme on sait,

pour les hommes de cette race, l'objet d'une
vénération toute particulière. Dans le voisi-
nage de Gangotri et de Jumnotri, c'est-à-dire
des points où naissent ces deux rivières, les

Indous, ainsi que nous l'apprend M. Fraser,
sont très-blancs, ont souvent les yeux bleus,
la barbe et les cheveux frisés, chAtains ou
même roux de couleur. Il est à remarquer
que la température de ces montagnes est
assez froide pour exiger l'usage de vôte-
menis de laine et de couvertures pendant la

nuit (9,^).

Les habitants de la vallée de Cachemire
sont Indous : ils parlent un dialecte de
l'hindi, qui est la langue propre de l'Inde
centrale. Le climat de Cachemire est frais :

ce pays [iroduit des fruits semblables à ceux
lie l'Europe. Les Cachemiriens opt le teint
aussi clair que les Européens méridionaux.

Mais les Siah Pâsh ou Kafirs, qui habitent
les hautes régions du Kohistan etle canton
de l'Hindu-Kuish nommé, d'après eux, Ka-
firislan, oiïrent l'exemple le plus curieux et
le plus remarquable d'une branche de race
indoue , établie depuis nombre de siècles
dans un pays froid, et vivant dans des con-
ditions tout à fait différentes de celles où
sont placés les indigènes de l'indoustan. Les
Siah Pâsh, comme 1 ont prouvé, d'après une
étude de leur langue, le géographe 11 il ter et
le célèbre philologue Lopp, parlent un dia-
lecte du sanskrit, et il n'est pas douteux
ipi'ils ne soient une branche de race in-

(95) Trnvels. m tlic llimalniin, par Jwrs lUii.i iR

Fn.vsr.r,, Ksq.
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'licnn.e. Ils nilorenl Muluuko , mais ne con-
naissent point les autres dieux indous, et

ont des coutumes qui leur sont propres (96).

• Les Siah P;\sh, d'a[>rès ce que nous ont ap-

pris riionorahle Mount-Stuart Elphiustone et

Alexandre Burnes, sont des hommes d'une
beauté remarquable ; ils ont les sourcils ar-

qués et le teint blanc. Un jeune homme de
cette nation, ([ue Burnes eut occasion de voir

à Kaboul , avait les traits du visage d'une
régularité parfaite et rappelant tout h fait

]« type grec; ses yeux étaient bleus et son
ieint très-l)lanc. Quelques autres individus

qui ont été observés par les Européens avaient

les mêmes caractères physiques.

lî. Des Persans. — Une grande partie de
la Perse est occupés par une peuplade h demi
nomade , qui erre dans les campagnes , vit

sons des lentes, ou fait cultiver la terre par

ses esclaves et ses domestiques; ce sont les

tribus lliyates. Plusieurs de ces tribus n'ap-

partiennent pas h la race persane
;
quelques-

unes sont turques, d'autres sont composées
de Mongols ou d'Afghans, dont l'origine est

douteuse. Les villes et leurs environs sont

occujiés par la race pure des Persans, tju'on

n'appelle point Persans, mais Tajiks. Les

Tajiks bont un pei'jile bien connu, (|ui s'é-

tend très-loin vers l'est. Us habitent non-
seulement les villes de la Perse, mais aussi

celles de la Transoxiane , et tous les pays

qui sont soumis aux Tarlares Usbecks. Quel-

ques pprsonnes supposent qu'ils vont même
jusqu'aux frontières de la Chine, ou au
moins jusqu'au Tbibet.

Chardin, le plus célèbre de tous les voya-

geurs qui ont visité la Perse, était arrivé à

croire «[ue dans les temps anciens la race

persane était une race laide, à physionomie
dure, très-semblable aux races mongoles

,

et que la beauté qui distingue les Persans

modernes leur vient du côté des femmes

,

« les harems s'étant depuis longtemps re-

crutés de Géorgiennes et de Circassiennes.»

Il s'est formé p.'-obablement cette opinion en
voyant les lliyates, qu'il aura pris pour des

Persans. Voici ce qu'il en dit : « Le sang de

Perse est naturellement grossier ; cela se

voit aux Guèbres, qui sont le reste des an-

ciens Perses (07). Ils sont laids, mal faits ,

ayant la [leau ruda et le teint coloré. Cela

se voit aussi dans les provinces les plus

proches de l'Inde, où les habitants ne sont

guère moins mal faits que les Guèbres, parce

qu'ils ne s'allient qu'entre eux; mais dans

le reste du royaume", le sang persan est pré-

sentement devenu fort beau par le mélange
du sang géorgien et circassien, qui est assu-

rément le peuple du mon ie où la nature

forme les plus belles personnes, et un pcu-
])le t)rave et vaillant, de même que vif,

galant et amoureux. Il n'y a presque aucun
iHiniMie de qualité en. Perso ipii ne soit né

d'une mère géor^-^ienne ou circassienne, à

(%) RiTTER 01 Bopp, ubi supra.
(9'7) On s.iil que los Guôbrcs ol les Parsis dcsroii-

(loiil (li's Pcis's, n'.lor.Tlciirs du feu, qni, apirs hi

CO.ic|U('lc-ili'l i.irpayspa les inusuluiau:., pn-rc-irtcil

compter depuis le roi qui d'ordinaire est

Géorgien ou Circassien du côté féminin ; et

comme il y a plus de cent ans que ce mé-
lange a commencé de se laire, le sexe fémi-
nin s'est embelli comme l'autre, et les Per-
sanes sont devenues fort belles et fort bien
faites, quoique ce ne soit pas au point des
Géorgiennes. Pour les hommes, ils sont
communément liants, droits, vermeils, vi-

goureux, de bon air et de belle apparence.
Sans ce mélange dont je viens de parler, les

gens de qualité en Perse seraient les plus
laids hommes du monde; car ils sont origi-

naires de ces pays entre la mer Cas])leni:e

et la Chine, qu'on appelle la ïartarie, dont
les habitants, qui sont les plus laids hommes
d'.\sie, sont petits et gros, ont les yeux et

le nez k la chinoise, le visage plat et larj,e,

et le teint mêlé de jaune et de noir fort dé-
sagréable. »

Bien né pouvait être plus loin delà vérité

que la conjecture de ce digne et respectable
voyageur. 11 a été contredit par sir W. Ou-
seley , qui a montré que tous les anciens
auteurs qui ont eu occasion de traiter ce su-
j 't parlent uniformément des Perses et des
Mèaes conmie d'une race singulièrement
belle et bien faite. On les tlépeint comme des
hommes d'une haute taille et d'un beau vi-

sage, xaW.jf XKt [t;y£'j£i.

.\mmien Marcellin parle de la Perse comme
d'un [lays ubi feininarum pulchritudo escel^

lit. Ces témoignages sont confirmés d'une
manière qui rend superllue toute autre
preuve , par les figures que nous trouvons
dans les nombreuses sculptures des monu-
ments persans à Istalikar, à Hamadn ou Per-
sépolis, à Ecbatane, et dans plusieurs antres

lieux. Les traits du visage ne nous offrent

pas tout à fait le type grec; c'est un tyj e

propre, mais qui est noble et digne, et si

l'expression n'en est pas animée , si elle ne
semble pas indi(iuer le génie, elle annonce
du moins riiUelligence et la réflexion. La
forme de la tête est entièrement indo-euro-
péenne, et n'a rien qui rappelle le type tar-

tare ou mongol.
Les Tajiks modernes, ou les véritatiles

Persans, que les Turcs appellent Kuzzilbn-
shes, sont, connue on le sait.'remarquable-
nient beaux; ils ont une grande régularité

de traits, le visage ovale, un peu long, de
grands sourcils noirs et bien marqués, et do
grands yeux noirs, des yeux de gazelle, ce

qui est considéré cliez les Orientaux comme
la plus grande beauté.
On tiouve dans certains cantons situés

jirès des frontières do la Perse ot conq)r;s

j)Our la plupart dans les limites de l'ancien

Iran, plusieurs races qui n'ôp|iartiennent

point à la nation persane proprement dite,

mais qui y tiennent ce[iendant de plus |/rès

(ju à aucun autre grand peuple de l'Asie; ils

doivent, je pense, être rattachés à la race

l'oxil à TaliaMilon ilc l.nirs aiijiqucs suppislilions, cl

se rcliigièicnlen pallie dans les provinces inoiila-

•'.nciisosdii iior.!-(st. el 03 partie dans rindc
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ariaue. Ce sonl les Af^^linns, les Kurdes, les

Béloutchis, les Brahms, Hackanis ou Armé-
niens, et enfin les Ossèles.

Des Afghans. — Los Afghans se donnent
le nom de Pustaneh, et sont nonniiés Palans

par les Indiens. Ils sont connus des Persans

sous le nom d'Afghans, nom que les Euro-
péens ont adopté. La langue pushtu est un
dialecte dérivé de l'ancien zend, et par con-
séquent une langue sœur du persan. Ce
pushtu a aussi quelques traces de parenté
avec la langue des Kurdes.

Les Afghans habitent toute la région mon-
tagneuse qui se trouve au nord des contrées
basses du Penjab, c'est-à-dire des plaines

de rindus ; ce qui constitue, à proprement
parler, leur pays, c'est le versant méridional
de la grande chaîne de l'Hindu-Kusli, chaîne
qui forme le prolongement occidental de
l'Himalaya et du Paropamisus. Leur pays
comprend aussi la chaîne de Soliman, et le

plateau qui est à l'ouest de celle-ci. Les .af-

ghans sont un peuple rude et guerrier qui,

par ses mœurs et sa langue, ne se distingue

pas moins des Persans que des Indiens.

Les Afghans, comme on le sait aujour-
d'hui, sont les Assecanis d'Arrien, qui en
parle assez longuement dans son Histoire

de l'expédition d Alexandre. Les principales

villes des Assec<inis étaient Massaea et Peu-
cèle, situées à peu de distance de l'Indus.

Pline désigne ce même peuple sous le nom
d'Aspagonœ, et les termes dans lesquels il

parle de leur pays ne permettent pas de douter
que ce ne îûl l'Afganistan. Tout récemment,
le professeur Lassen a découvert le nom de
ce peuple dans un catalogue des nations tri-

butaires du grand roi, qui est gravé en lettres

cunéiformes sur les monuments de Persé-
polis (98).

Le climat de l'Afghanistan est un des plus
délicieux du monde. D'après ce que nous
apprend M. Elphinstone, l'air y est sec, la

température mo_^ enne est plus élevée que
celle de l'Angleterre, mais les extrêmes du
chaud et du fioid sont plus prononcés. Sir

Alexandre Burnes nous dit que ce pays pro-
duit les fruits de l'Angleterre et ceux de
l'Europe méridionale : des pêches, des pru-
nes, des abricots, des poires, des cerises, des
mûres, des raisins et des grenades; les bois
sont peuplés de nos oiseaux : on y retrouve
les rossignols, les merles, les grives et les

tourterelles. Les poires et les pommes de
Kaboul sont célèbres, et on dit que le cli-

mat y est délicieux. Kaboul est à plus de
6,000 pieds au-dessus du niveau de la mer
La partie orientale de l'Afghanistan offre des
plaines interrompues brusquement par des
chaînes de montagnes peu élevées; dans la

partie occidentale, qui se compose princi-
jolement de plateaux et de plaines couvertes
de graminées, le climat est en général plus

Apre, et dans queU[ues parties il est très-

froid.

Dans un semblable pays, on doit s'atten-

dre à trouver un peuple très-difï,'rcnt de
celui de l'Indoustan méridional. En elfet, les

voyageurs nous apprennent que les Afghans
sont "des hommes de constitution robuste,
très-musculeux, ayant le nez proéminent,
les pommettes saillantes et le visage allon-

gé. Leurs cheveux sont le ])lus souvent
noirs, quelquefois bruns, mais rarement
roux. M. Fraser (99) dit avoir vu quelques
soldats patans ou afghans qui avaient les

cheveux roux et les yeux lileus. M. Elphins-
tone nous apprend que les Afghans de l'est

ont généralement la peau de couleur très-
sombre, à peu près comme les habitants de
l'Indoustan, tandis que ceux de l'ouest l'ont

d'une couleur beaucoup plus claire, et ont
un teint qui annonce la santé. Mais, ajoute-
t-il-, parmi ces derniers comme parmi les Af-
ghans orientaux, ou rencontre tles hommes
aussi noirs que les Indiens et d'autres aussi
blancs que les Européens; seulement les
blancs sont plus communs dans l'ouest et les

noirs dans l'est (100). Dans un autre pas-
sage, en parlant d'une tribu d'Afghans des
environs de Dera, le même auteur dit : n Les
enfants y étaient en nombre incroyable, et

presque tous beaux et blancs. Les jeunes
tilles ont le nez aquilin, l'ensemble du vi-

sage agréable et qui rappelle beaucoup le

type juif. Les hommes sont généralement
très-basanés, bien que quelques-uns soient
tout à fait blancs. »

Les Afghans se divisent en un grand nom-
bre de tribus ou de clans : le clan principal
est maintenant celui des Duranis ; on dit
que c'était autrefois celui des Eusofzyis. Les
Khyberis et les Giljis sont aussi de j)uis-

santes tribus, et il y en a encore beaucouj)
d'autres dont il serait inutile ici de faire
connaître les noms. Bien que les Afghans
appartienneut tous à une seule et même na-
tion, et qu'ils se soient peu mêlés avec les

étrangers, ils diffèrent beaucoup entre eux
par les caractères physiques, et la ditlérence
est même très-remàrquable. Nous savons
par M. Elphinstone que le peuple qui ha-
ijite près de l'Indus estnoir et ressemble aux
Indous. Au contraire, voici comme le même
écrivain nous dépeint les Eusofzyis, qui vi-
vent dans un pays élevé et montagneux dont
le climat est froid. » Ce sont généralement
des hommes vigoureux, mais qui présentent
des différences sous le ia])port de la taille et

de la couleur. Ceux qui otfrent le type le

plus commun, le type caractéristique de la

tribu, nous frap|)ent par leur teint blanc,
leurs yeux gris et leur barbe rouj^e ; par
leur port tout militaire, par la hauteur et

l'insolence de leurs manières (.101). »

Des Béloutchis et des ISraliuis.^ Les Be-

(98) II s'écrit Usk'ngha ou Us'çanga, ce qui ne (99) Travels in ihc Ilinuilayn , etc.
,
par Jaues

fcut être autre chose que oiad-ex-u-voi. — Yoy. Baume Fraser.
.ESSE^, Alt-Persisclien keil-iiuchriften, s. 94.; et les (100) Voir la note préeéilenl".

remarques du professeur Ritter, Erd kundc von (10!) llhloiti of Kaliul, h\ .Mount-Stnari Fkiiin-
Asien, v. s. 20(). sto.ne.
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loutchis lormont un peuple nombreux, dont

la vie est toute pastorale et dont les mœurs
sont très-simples. Transportant de place en

place leurs ghedans , sortes de tentes en feu-

tre noir, soutenues par une légère carcasse

en osier, ils errent avec leurs troupeaux dans

les hautes plainjs qui environnent Kelat.

On les retrouve dans presque toute cette

partie de la Perse orientale qui , comprise

entre l'Afghanistau au nord, et l'Océan In-

dien au sud, s'avance à l'ouest depuis l'in-

dus jusqu'au grand désert salé. Ces itelout-

cliis sont une liranfhe des Iliyates de Perse

et parlent un dialecte du persan.

Dans les mêmes limites géographiques

sont comprises les hautes montagnes sur

lesquelles ont coutume d'errer les tribus no-

mades des Brahuis,qui sont par ra[)port aux

Indous du Penjab ce que sont les Beloutcliis

par rapport aux Persans, et dont la langue a

une très-grande aOinilé avec un dialecte in-

dien l)ien (iinnu, le penjàbi.

Les Brahuis se tiennent dans les parties

froides et élevées des montagnes, tanuis que

les Beloutchis occupent des régions plus

basses et plus chaudes ; se trouvant ainsi

dans des rapports de position géographique

inverses de ceux oii se trouvaient leurs an-

cCtres respectifs , les Indous et les Persans ,

les deux peuples ont subi des changements

en sens opposé, ont pris un teint et aciiuis

un ensemble île caractères physiques dillé-

rent de ceux de leurs anciens compatriotes,

mais en rapport avec le climat de leur [latrie

d'adoption. Les Beloutchis sont encore, à la

vérité, de beaux hommes à la taille élevée,

aux tiaits réguliers, à la physionomie ex-

pressive; mais ceux qui habitent les basses

plaines voisines de l'InJus ont, assure-t-on,

la peau de couleur très-noire. Les Brahuis

au contraire, comme nous l'apprend Potiin-

ger, sont petits, trapus, evec une face ronde

et des traits plats, et on en voit beaucoup

qui ont la barbe et les cheveux bruns (102).

Les Kurdes. — Le Kur.iistan , ou pays des

Kurdes, est celte haute région montagneuse

coupée de profondes vallées, qui est situéj

entre le grand plateau de la Perse et les

plaines de la Mésopotamie. Le Kurdistan

jM-oi)rement dit s'étend depuis le voisinage

des grands lacs d'Ormiahei deVanjusqu'aux

frontières du Louristan. Parmi les habitanis

du Kurdistan , il y a des chrétiens de Syrie

exilés de ce pays à cause de leur attache-

ment à l'hérésie nesîorienne, et qui parlent

encore le syriaque; mais la grande masse

«e compose de musulmans demi-bnrbarcs,

(jui sont les véritables Kurdes, cl ceux-ci,

comme le prouve la lan;ne qui leur est pro-

l)re, !»<int une brandie de la race ariane. Ils

jsc divisent en un grand nombre de tribus

qui ont toutes entre elles i^uel pies dilféren -

ces po\ir la lan^^ue et qui som plus ou moins

liarbares , plus ou moins civilisées. Les

Kurdes du nord se partagent en tribus qui

occupent lesqua're grands districts de Bah-
dinan. Buktan, Hakari et Uawandiz; les tri-

bus du sud sont maintenant sujettes du
pacha de Suleimaniyeh.

Les Kurdes sont représentés par le mis-
sionnaire Iloernle , à qui nous devons la

meilleure description du pays et de ses ha-
bitants, comme des hommes au corps vigou-
reux, mais aux traits grossiers. Ils sont trèr-

robustes, ont de larges épaules, le teint très-

brun, les cheveux noirs, les yeux petits, la

bouche grande, et une expression de phy-
sionomie sauvage.

Des Arméniens. — Les Arméniens sont re-

connus pour une des nations indo-euro-
péennes. Leur langue a des ailinités avec les

plus anciens dialectes de la race ariane , et

leurs plus anciennes traditions lient leur
histoire à celle des Mèdes et des Perses.

C'est une branche issue du môme tronc qua
le peuple de l'Iran, mais qui en a été sépa-
rée plus tôt et cfui a formé un peuple à part.

Les Arméniens sont très-fermement attachés

à la religion chrétienne et à leur ancienne
Eglise. Sur trois millions d'Ames dont se

compose à peu près le peuple arménien, il

y en a à peine cent mille t^ui se soient

laissé rallier à la communion romaine (103).

Les Ussèics. — La dernière liranche delà
race ariane en Asie est celle des Ossètes, qui
habite une petite partie de la chaîne tlu Cau-
case, la grande majorité des habitants de
ces montagnes appartenant d'ailleurs à des
races très-distinctes des Indo-Européens.
Ces Ossètes , ainsi que nous l'apprend

Pallas , sont un peuple barbare, adonné aa
pillage, qui habite les régions montagneu-
ses situées au delà du Phase et «lu Térek.
Leur langue n'est parlée que par eux exclu-

sivement, mais elle a beaucoup de mots et

d'expressions qui se trouvent également
dans les langues germanique , slave et per-

sane. Par les caractères extérieurs les Os-
sètes ressemblent tout à fait aux paysans
du nord de la Russie ; comme eux , ils ont
généralement les cheveux chA tains ou blonds,

et quelquefois aussi la barbe rouge. Ils pa-
raissent être de très-anciens habitants de
ces monta. nés.

AUMÉiS'IENS. Voy. Ariane et Europe mo-
derne.

AU'»IOR!CAINS. Vot/. ErnopE moderne.
ASHAMIS. Voi/. GiiNÉE (.Nègres de).

ASPHODÈLE. Vol/. Plantes potagères.
AS.-ilMBOlNES. Voi/. Sioix.
A TACA.MAS. Voy. Péruviens.
ATHAPASCAS ou CHIPEWAYS. — Le

nom d'.\thapascas a été donné par M. Cal-

latin h une nation largement disséminée dans
l'Amérique du nord , et que Mackensie, qui
était loin d'en connaître toute l'étendue,

avait désignée sous le nom de Chipe-ways. La
dénomination adojitée par M. (Jallatin est

l'risedu nom indigène du lac des Bois et des

pays environnants, et elle e.st trôs-convcna-

(102) Account of Belootchhlan and Sinde, par le Ulcriitnr mcli dcn ^Vc.kpn der ihchitarhten fret

li-nl. Poïtinckh. /l'.ir.'i id'/, voii K -F. Ni.imaxn; Leipzig, I85G.

(105) l'<T«(c/i ciuer gcscliiclilc dcr Armcniiclicn-
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l)lo, puisque cette rô^ion est le centre du
territoire occupé, ou si l'on vent, parcouru
par les tribus rie cette race.

te pays des Atliapascas s'étend depuis
les rives occidentales de la baie d'Hudson,
à travers tout le continent américain, jus-

qu'au pays des Kolushiens , sur les côtes de
1 Océan Pacilique. Ses limites du côté du
sud sont formées par la rivière Missinipi ou
Cliurcliill, depuis son embouchure dans la

Laie d'Hudson jusqu'à sa source ,
puis à

partir de ce point , par une ligne imaginaire
qui se porte presque dii'ecteuient à l'ouest.

Du côté du nord, les Athapascas ont pour
frontièie le pays des Esquimaux, leurs en-
nemis et leurs voisins, jusqu'à l'ouest de la

baie d'Hudson; ils occupent donc à peu
près tout l'intérieur du nord de l'Amérique.

Les tribus connues sous le nom d'Iniiiens

du Nord, les Indiens Castors (Beaverlndians)

,

les Indiens des montagnes, les Tacallas (Ta-

cullies ou carriers), les Sussées , sont autant

de tribus athapascas dont le territoire est

traversé par les montagnes Rocheuses au
nord du 52* degré de latitude septentrionale.

Mackensie, qui a décrit les Chipeways
ou Athapascas, n'est nullement disposé à
les comprendre dans le nombre des Améri-
cains aborigènes. « Leur marche, dit-il, est

de l'ouest à l'est, et selon leurs propres tra-

ditions, ils sont venus d'un pays qui j'arait

être la Sibérie : sous le rapport des mœurs
et du costume, ils se rapprochent beaucoup,
en etfet , des Asiatiques orientaux. Il y a

parmi eux une tradition courante qui les

tait venir dans l'origine d'un pays hainté

par un peu})lo très méchant : ils eurent en-
suite à traverser uii grand lac étroit, peu
Erofoud et plein d'îles , où ils souffrirent

eaucoup de la neige et de la glace qu'en-
tretenait un hiver ])erpétuel. A la rivière de
la Mine de Cuivre où ils abordèrent d'abord,

le sol était couvert de cuivre; mais ce métal
a été plus tard recouvert d'une couche de
terre de la hauteur d'un homme. En ces

temps reculés , ils jouissaient d'une vie fort

longue, de sorte qu'avant qu'ils ne mourus-
sent leurs pieds étaient usés par la marche, et

leurs gosiers par le passage des aliments. Il

est aussi question parmi eux d'un déluge
qui couvrit de ses eaux toute la terre , à

l'exception des plus hautes montagnes dont
les sommets leur oll'rirent alors un refuge. »

ATMOSPHÈRE (///y^/e/ie).— Il était géné-
ralement admis en Grèce que l'air de l'At-

tique rendait philosophe. La prodigieuse
influence de l'atmosphère sur nos corjis

n'avait point échappé aux anciens, et le

traité d'Hippocrate , i>cs eaux, des airs et

des lieux, rend témoignage de cette vérité.

En effet, ce fluide qui nous enveloppe do
toutes parts, qui agit sur nous méeaniciue-
ment par la pression , physiquement i)ar sa

température , chimiquement par les gaz qui
le constituent, fait partie de notresubstance
par la révivification du sang, but de la res-

piration. Dès lors il est évident que plus il

sera pur, plus il influera sur l'économie,
et même sur l'intelligence. Aussi, ce même

Hippocrate a-t-il dit : Aer saipienliam cere-

hro et molum memhris exhibtt. (De morb.
sac7-o, cap. 4. ) Il ne faut d(mc pas s'éton-

ner si les facultés de l'esprit ont été pous-

sées à leur plus haut degré de supériorité

dans certains climats, et si après trente

siècles, malgré l'étendue de nos connais-

santes, nous ne sommes encore que les

disciples de Platon , d'Aristote, des poëtes

et des artistes grecs. La forme des gou-
vernements, les mœurs, la civilisation de

l'heureux pays qu'ils habitaient , dépen-
daient elles-mêmes du climat. Si les hom-
mes du Nord ont conquis le Midi , les opi-

nions du Midi ont toujours conquis le Nord.

Soyez convaincu cjue le génie, cette i)lants

céleste, ne porte ses plus beaux fruits que
sous l'influence d'un soleil ardent, d'une
atmosphère pure et brillante. C'est dans ces

climats chauds et tempérés que la nature

et la vie sont prodigues de leurs trésors :

c'est là qu'on crée; partout ailleurs on ne

fait qu'imiter , à l'exception des sciences

physi([ues, résultat d'une suite d'observa-

tions.

D'ailleurs une terre fertile, un ciel doux,
délivrent l'homme , dans les contrées méri-

dionales , des soucis du jirésent , des in-

quiétuiles sur l'avenir, et lui procurent cet

heureux calme de l'âme si favorable à l'es-

sor de l'imagination ; mais dans nos climats

brumeux , cœluin nebulis fwduin , selon l'ex-

pression de Tacite, il faut lutter sans cesse

contre les intempéries de l'atmosphère ;

dès lors l'intelligence perd la moitié de sa

force. Cette lutte est presque toujours au
désavantage des hommes éminemment im-
pressionnables, souvent réduits à un élat

d'énervation musculaire. L'observât on mé-
dicale en fournit des preuves chaque année
dans nos grandes villes. Le froid , l'humi-

dité, les brouillards, les vents impétueux ,

les rapides changements de température,

les pluies abondantes, des hivers sans fin ,

des étés incertains, orageux, des exhalai-

sons malsaines, quels ennemis pour un
organisme délicat, nerveux, irritable,

souffrant, épuisé 1 Aussi voit-on la plupart

de ces êtres débiles éprouver à chaque

instant de violentes secousses , des maladies

plus ou moins graves , dont la cause re-

monte presque toujours à l'état de l'atmos-

phère. Dans les grandes chaleurs de l'élé,

la sensibilité s'exalte, mais la contractililé

diminue; voilà pourquoi dans cette saison

les organes digestifs manquant d'énergie et

de vigueur ; on est prédisposé aux flux de

ventre, aux dyssenteries, aux cholérines

,

etc. L'état atmosphérique agit également

sur l'intelligence; il y a vraiment des jours

où l'esprit ne sent pas juste : Sapiens dn-

ndnabilur astris. Les pensées quelquefois

faciles, abondantes, s'arrêtent tout à coup;

les sources de l'imagination s'ouvrent et se

tarissent d'après les degrés du baromètre ou

du thermomètre. L'arrivée des équinoxes

ou des solstices infl-ue plus qu'on ne cro't

sur les chefs-d'œuvre des arts, sur les af-

fections ^ les événements de la vie , les ca-
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tastroplies politiques (lOV). Demandez aux
poètes, aux artistes, à tous les penseurs,
si chez eux un vif sentiment d'énergie

,

d'alacrité , qui fait désirer le mouvement,
l'action , le travail , nu bien un certain état

de langueur, de malaise inconnu, indélinis-

sable, ne se lient pas à l'état atmosphérique.
11 est probable que l'électricité, ce puissant
agent de la nature, joue ici un rôle impor-
tant. La polarité électrique de l'atmosphère
correspond sans doute à la polarité électro-

vitale de chaque organe , et dans certaines
circonstances ; mais la science ne peut en
étabiirles rapports, car l'armature de la libre

vivante nous est inconnue; nous ignorons
quels sont les organes idio -électriques et

ceux qui sont analectricjaen, puis les maxima
et les minima des degrés d'electrisation de
chaque organe.
Posons donc en principe qu'un climat tem-

p''ré, une saison douce où règne le sibilus

aurœ tennis de l'Ecriture, un air pur, tou-
jours renouvelé, constituent non-seulement
la première des jouissances physiques, mais
une des conditions indispensables de la

santé. Si les circonstances le permettent, que
le médecin se hâte de conseiller le séjour de
la campagne aux personnes fail)les et d'une
vive sensibilité, dont l'exaltation immodérée,
les jouissances, les travaux, les passions, les

maladies ont usé, dévoré la vie ; elles y trou-

veront deux biens inappréciables, la paix et

la santé. Car, retremjier le corps et rasséré-

ner l'Ame, voilà le double but qu'on y ob-
tient presque toujours. La pureté de l'air,

l'aspect de la veidure et aussi le charme
niystérieux de la campagne, auquel nul
homme, quelque besoin qu'il se soit fait

de la vie active des cités, ne se soustrait

jamais entièrement, prédisposent déjà au
bien-être. Le repos de la nature a je ne sais

quoi qui se communique à l'esprit ; dès lors se

calme cette irritation habituelle, cette impa-
tience maladive, propres à ceux qui exer-
cent fortement 1 intelligence. Un certain

apaisement des troubles du cœur se mani-
feste; la sensibilité y est moins excitée,

moins provoquée; si les passions grondent
encore, elles y perdent certainement de leur

ardeur, de leur âpreté; il semble qu'on y
jiarlc de ses ennemis avec moins de ressen-
timent, de la chose publique avec plus de
sang-'froid, de la fortune avec plus d'indiffé-

rence. On ne voit plus que dans, le lointain

ces formes menteuses, ces anomalies so-

ciales, véritable tourment journalier pour
certains esprits. L'économie parliciiie liienlùt

à cet état de bien-être, ou plutôt, la santé

(104) L'histoire rapporte que le chanceJier de
Chiveriiy avertit le présitleiii ilr Thiiu que, si le duc
de Guise irritait l'esprit d'Ilcmi III pciiilant la gelée,

qui le rendait furieux, il 1(^ l'eiait assassiner • te (pii

arriva en effet le 23 dérenilue 1588.
On sait toute la pari qu'avaient les saisons sur le

{.'éiiie de Milton et sur ses travaux.
< Il nie semble que j'ai l'esprit l'ou dans les grands

vents. I (rilDKIlOT.)

« Je sui$ toujours plus religieu^ un junr d>'solril. >

s'améliorant, il y a plus ae satisfaction mo-.
rale. Les organes gagnent de la force , du
mouvement, de la plénitude d'action; les.

nerfs se détendent pour ainsi dire, le cer-

veau s'épanouit, le sang se rafraîchit, la:

transpiration est plus égale et plus active ;

le corps devient agile, vigoureux; on le sent
imprégné de chaleur et de lumière, pénétré
de cette puissance électrique dont les irra-.

diations actives entraînent , assemblent et

divisent les éléments. La santé a passé dans
le sang avec l'atmosphère où l'on est plongé
et dont on se sature. Enlin, le temps semble
moins rapide, la vie plus permanente; on vit

plus, on vit mieux, on vit pour ainsi dire tle

sa propre vie, car le principe en est rallumé
et douceuient activé.Un habile docteur, à qui
l'on demandait le meilleur moyen de se bien
porter, répondit : C'est de se tenir en plein
air aussi longtemps qu'on le peut sans fatigue.

Cependant, pour tirer du séjour à la cam-
pagne tout le bien qu'on en attend, plusieurs
précautions sont indispensables. La première
est de bien choisir le lieu d'habitation, c'est-

à-dire que l'air y soit pur, car son altération

le rend de moins en moins propre à la san-
guilication, et ce pabulum vitœ, comme dit

Hippocrate, devient alors un aliment de mau-
vaise qualité, aliment dont on se nourrit à
chaque instant, à chaque seconde. Il faut

encore que l'habitation soit exposée à l'in-

fluence solaire ; rien de mieux pour la santé
çjue cette influence, car selon le proverbe
italien, '< où le soleil n'entre pas, le méde-
cin entre. » Faut-il adiuetlre que les rayons
solaires moditient les qualités de l'air en
rendant l'oxygène plus assimilable à notre
organisation, ou bien encore que la lumière
agit alors fortement et imprègne l'économie
de principes vivifiants? Peu importe; l'es-

sentiel est que l'air soit pur, le reste donné
au luxe est indifl'érent. Petit jardin, simple
chaumière, selon le vœu d'Horace, sont in-

finiment préférables à un château dans uo
pays humide et insalubre. L'huniidité sur-
tout, soit chaude, soit froiile, selon le cli-

mat, est la pire chose qu'il y ait, la plus in-

compatible avec la santé, surtout quand la

constitution est délicate. Le malheur est

qu'on ne voit plus ces appartements élevés
dans lesquels nos pères respiraient à pleins
poumons. L'air et la lumière ne se distri-

buent plus qu'au mètre et au centimètre.
Dans ces nouvelles maisons tout est sacrifié

à la spéculation, à un comfort intérieur, mes-
quin et petit, qui arrange et divise la vie

par compartiments, comme si on habitait un
nécessaire de voyage.

< L'influence de la lumière et de la chaleur solaire

était surtout très-remarquable sur l'auteur de Gil-

Blas, à une époque avancée de sa vie. Il s'animait

par degrés, à mesure que le soleil approchait du

méridien; il semblait avoir conserve la gaielé, l'ur-

banité de ses beaux ans, la vivacité de son imagina-

tion ; mais, au déclin du jour, l'activité de son esprit

et de ses sens diminuait graduellement, et il tombait

bientôt dans une sorte de léthargie qui durait jus-

au lendemain. > (Biographie universelle, arliclenu au
I.C^nqf

ï
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La soconilc prôcautiori est d'exercer iiioilé-

i-ciiioiit le corps et trahandonner tout travail

de t(Me. A quoi bon d'aller aux champs, si

l'on emporte avec soi les livres ( t les soucis,

si l'ambition, si les traces de la vie sociale

vo\is iwursuivent sans cesse, si l'on ne veut
pas vivre pour vivre.

La troisième entin est de prolonger son
séjour à la campagne le plus [)ossil)le. La
complète aération du sang, le l)esoin de
mettre en rapport la température atmosphé-
rique et la t. mpérature organique, n'ont de
résultat salutaire qu'à la longue. Si'ion

Thompson, il faut chaque jour à clhKpio indi-

vidu 18,8()'i. décimètres d'air atmosphéri(pie,

et cette dose doit être respirée assez long-

tem|)s pour iiifluer sur l'économie. La né-
cessité l'exige-t-elle? Eh bien! revenez aux
travaux de l'esprit, mais modérément, en les

interrompant par ceux de la campagne. La
vie rurale et littéraire tout à la fois est peut-

être co qu'il y a de mieux jiour l'homme.
Voilà le seul moyen d'être raisonnablement
lieureux, puisque c'est là tout ce que la sa-

gesse nous permet d'atteindre ici-bas.

Toutefois, lorsque l'hiver se fait sentir, il

faut regagner la ville, à moins qu'on ne soit

déterminé à habiter les champs. Dans ce der-

nier cas, on doit éviter le froid avec beau-
coup de soin. Toutes les qualités extrêmes
sont nuisibles aux personnes délicates et

nerveuses, mais le froid par-dessus tout. Ce
fut à la suite d'un froid rigoureux cpio

l'eetliovcn perdit l'ouïe. Le froid est l'en-

nomi des nerfs, vérité presque aussi an-
cienne que la médecine. Une tenqiérature

Ijasse fait non-seulement une impression
douloureuse sur la peau, mais elle engour-
dit et paralyse les extrémités nerveases;
elle arrête le mouvement excentri({ue cu-
tané, de là des stases sanguines, des maux
de tête, des oppressions, des crachements de
sang, des inflanmiations plus ou moins in-

tenses, etc.

Le monde ambiant et l'intervention de ses

modifications comprend aussi les niouvc-
vements de l'atmosphère. Les vents, leur
direction, leur violence, les corpuscules
qu'ils transportent, leur température, doi-
vent être pris en considération. On sait tous
les effets du plumbeus auster sur l'économie.
Il n'est pas jusqu'aux simples courants d'air,

aux vents coulis si dangereux et si perfides
dans certaines occasions, qui ne méritent
également une exacte surveillance. Mais,
dira-t-on, faut-il vivre dans d'éternelles pré-
cautions? Lebègue de Presle, ce mé<iecin
ami de Rousseau, compte jusqu'à trois cent
vingtnsept accidents qui peuvent arriver
en un seul jour; comment les éviter? Mieux
vaut cent fois ne pas s'en occuper, et se lais-

ser aller au gré du destin. Sans doute, si

votre constitution est robuste, inattaquable:
encore ne sais-je ; mais si elle est faible,

vous souffrirez, vous languirez, vous suc-

comberez. Or, c'est aux laibles principale-

ment (jue nous nous adressons Leur but
doit être non-seulement d'éviter les nia4ix,

iiiais (>nr(irc de foitificr leiu' coiistiludou

Je le répète, un des meilleurs moyens pour

y parvenir est le séjour et le travail à la

campagne. Ce goût se répand aujourd'hui do

plus en [)lus, et les médecins y applaudis-

sent ; grand nombre de personnes fuient les

villes, oii l'on est si avare d'air, d'espace, de

lumière et de liberté. Cependant il reste

encore beaucoup à désirer. On fait mille ob-

jections plus ou moins fondées pour éviter

l'emploi de ce puissant moyen hygiéniipie.

Une des principales est le défaut de fortune ;

cet obstacle n'est souvent que tro^i réel,

mais avec des goûts simples , des désu's mo-
dérés, on l'écarté avec facilité. Il est plus

certain que de malheureux gens de lettres

attachés à la glèbe administrative, à l'ensei-

gnement, à des emplois, à des travaux in-

dis|)ensables, sont condamnés à respiier la

méi)liitique atmosphère des villes. Qu'ils

échappent donc le plus possible, qu'ils rom-
pent leurs liens, qu'ils aillent aux champs
secouer la poudre des bureaux, ou déposer

le joug académique; ils y trouveront une
inexprimable douceur à respirer sans con-

trainte. Printemps et liberté ! s'écriait Vol-

ney, aussitôt que les jiremiers beaux jours

se faisaient sentir. « Il m'arriva une fois à

Compiègne, dit Marmontel (Mémoires), d'être

six semaines au lait pour mon plaisir et en
pleine santé. Jamais mon âme n'a été plus

calme, plus paisible, que durant ce régime.

Les jours s'écoulaient avec une égalité inal-

térable; mes nuits n'étaient qu'un doux som-
meil , et après m'être éveillé le matin |)Our

avaler une ample jatte de lait écumeux de

ma vache noire, je refermais les yeux pour
sommeiller encore une heure. La discorde

aurait bouleversé le monde, je ne m'en se-

rais [loint écK. » Eh bien! il est des hom-
mes que ce bonheur ne séduit nullement;
ils préfèrent le réduit enfumé, la rue bour-
beuse qu'ils habitent, aux grandes scènes de
la nature, aux jouissances un peu paresseu-

ses de la contemplation, ^'ivre dans une al-

mosphère attiédie, tempérée, respirer le

jiarfum des fleurs, humer la fraîche rosée,

l'air pur et vif du matin, se laisser douce-
ment aller au courant de ses pensées, rérer

ail bruit des eaux, de la lyre et des vers,

éprouver, en un mot, ce je ne sais quoi qui-

fait le charme de la vie champêtre, est pour
eux le premier des plaisirs insipides. Ils ai-

ment mieux le tracas de la ville, le bruit et

le mouvement, les agitations, les intrigues

de coteries, en un mot, ils ont besoin de la

f ule. Ils ne s'aperçoivent point si la nature

est riche et féconde, si le ciel est pur, si les

fleurs répandent leur parfum ; le théâtre de
la vie humaine, vu de près dans sa réalité,

où (pielqiiefois ils prennent un rôle dans la

[lièce, est le seul moyen d'embellir leur exis-

tence. Racine aimait peu la campagne ; i) a

vécu de longues années, rue des Ma»;ons et

dans la triste rue des Marais, au faubourg
Saint-Germain. On sait que madame de Staël

avait aussi le mal de la capitale; eu exil

sur les bords de la Loire, rpic de fois

n'a-t-elle pas regretté le ruisseau de la rue
ilu I!ac. l'iilc .uii'ail préféré, disait-elle, l'cnt
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louis de rente, rue Jean-Pain-Mollot à Pans,
à cent mille livres à Coppet. Mais que dire de
ceux que la chaîne de ranibition enlace de
toutes parts ? Jamais ils ne comprennent ce
bonheur paisible de la campagne, cette quié-
tude de situation t[ui se communique à la

pensée, aux sentiments, aux organes, aux
nerfs, au sang, aux muscles. Il y a un art

d'exister avec soi-même, et cet art, ils l'i-

gnorent entièrement. C'est une belle chose,
disent-ils, que la tranquillité, mais l'ennui
est de sa famille ; en etl'ef, quand on vit ha-
bituellement dans un tourljillon de passions
et d'idées irritantes, on ne s'aperçoit guère
si la nature est riche et féconde, si l'air est
doux, le ciel pur. Un homiue d'Etat ambi-
tieux et maladif l'avouait naïvement : « Quand
je suis h la campagne, disait-il, je me sens
mieux, je respire à merveille, mon cœur est

desserré, selon le mot do madame de Sévi-
gné. mais le démon de l'ambition me presse
nuit et jour de son aiguillon. Il faut que je
retourne m'enivrer de pouvoir, largement
m'abreuver à cette coupe de mensonges et

et de déceptions. «

11 est pourtant des individus qu'un mé-
decin doit éloigner des solitudes de la cam-
pagne. Ce sont les imaginations ardentes,
exaltées, les sensilùlités romanesques, dont
les sympathies inépuisables, la soif inquiète
d'émotions et d'enthousiasme ne sont jamais
satisfaites. Ces individus se font un monde
à eux, et souvent leur esprit se perd dans
l'immensité de l'univers, en voulant le com-
prendre et le mesurer. Il y a ici une fer-

mentation cérébro-intellectuelle dont on
doit beaucoup se métier. Il est urgent de
leur interdire les lieux solitaires qu'ils re-
cherchent si avidement, bien plus encore si

le climat est irrégulier, le terrain boule-
versé, les sites alpestres. C'est à eux de
craindre le fund des bois et leur vaste silence,

car la brûlante pensée qui agite leur cer-
veau, bien loin de se calmer, y acquiert au
contraire la plus énergique activité. Eloi-
gner d'eux-mêmes de tels malades, rompre
la série d'idées qui les entraîne et les ab-
sorbe, enlever le trop plein du cerveau, de
l'intelligence, voilà l'indication (\ remplir.
Quant aux moyeus, un travail matériel sou-

tenu, des occupations graves, une certaine

complication de choses positives, d'affaires

instantes, journalières, sont le régime le

plus convenable. Le monde, ses folies, ses

distractions à la fois étourdissantes et insi-

pides, auraient peut-être plus d'efTicacité

encore; mais comment faire entendre cette

vérité à des hommes qui précisément ont
pris le monde en aversion ? Cette difliculté

est souvent insurmontable pour le médecin
philosophe.
ATTITUDES. Yoy. Gestes.
AUDITION. Yoy. Oreille.
AUROCHS. Vof/. BoEiF.
AVOINE. — L'avoine a éjté cultirée par

les anciens et par les modernes plutôt pour
la nourriture du bétail que pour celle de
l'homme. On ne trouve rien qui, dans une
antiquité très-reculée, indique l'usage de ce
grain, car dans Homère on voit toujours
donner de l'orge aux chevaux et jamais
d'avoine. Mais on voit des témoignages de
son emploi dans des temps plus rap[)rochés,

car Galien dit dans le traité si souvent cité

(De atim. facul., éd. Kiihn, t. VI, p. 322) :

« L'avoine est aiiondante en Asie, particu-
lièrement en Mysie, au delà de Pergame, où
il croît aussi beaucoup d'épeautre. Elle sert

à la nourriture des bêtes do somme ; les

hommes n'en font usage que lorsqu'ils y
sont forcés et seulement dans les années de
disette. Ce grain se mange cuit à l'eau, avec
du vin doux ou du moût qu'on a fait cuire
et du miel, connue l'épeautrc, riyn. Le pain
(]u'on en fait est d'un goût désagréable. »

La culture de l'avoine est rare dans l'Eu-
rope méridionale ; elle paraît avoir été

I>ortée aux habitants de ces contrées par les

[jeuples germaniques, car Pline dit que les

Germains vivaient de bouillie d'avoine (Hist.

nat., 1. xviii, c. 1"). C'est en Ecosse, dans
le nord de la Norwége et de la Suède, que
se fait la plus grande consommation de pain
d'avoine. Conune les anciens cultivaient en
général fort peu l'avoine, on peut croire

lacilement qu'ils n'en connaissaient point
les variétés.

AYMAUAS. Yoy. Péruviens.
AZTEQUES. Yoy. Mexicains,

B
BALMÈ9. Yoy, Langage.
BANANIER ou Pisang (Musa paradisiaca).

— Il s'étend sur une grande partie de l'Asie

niéridionale, et s'avance encore plus vers le

liord que l'arbre à pain. La plante croît

promptement, mais sa. tige ne devient jamais
ligiii'use ; elle se fait remarcjner par ses
feuilles grandes, longues, larges et sans divi-
sion; ses fruits nombreux , de h longueur
du doigt et de la grosseur d'un pouce ou
deux, sont réunis autour d'une han-.oe ; ils

sont [)uli)eux, d'un goiU agréable et très-
nourrissants. Cette espèce" comi)rend plu-
sieurs variétés pour la i)lupart dépourvues-
d'amandes, ce cpii prouve qu'ils fuien! an-

ciennement cultivés. Ces fruits font la nour-
riture principale des insulaires de la mer du
Sud. La plante et le fruit sont assez connus
dans nos serres. Nous ne vo\ons chez les an-
ciens aucune mention de ce végétal , car la

plante citée par Théophraste, dont les feuil-

les ressemblaient à des plumes d'autruche,

pouvait bien être une acroslicpie, une fou-

gère arborescente. Ce n'est qu'assez tard que
le bananier a été introduit dans l'Amérique,

où maintenant il est cultivé.

BARABRAS. Yoy. Nlbiens.
BASQUES. Yoy. Aborigènes et EiRort

jjoi)i:ii\E.

1JAITA1N. Yoij. Lang.igi:.
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BEAUTÉ, IDÎÎAL. — Les notions do beau
que nous portons en naissant et qui nous le

font chercher en nous et au dehors de nous
sont une garantie que le beau existe à l'étal

absolu ; mais rexjiérience nous oblige à re-

connaître que le relatif ou le convenu peut
se lûôler à cette notion dans une propor-

tion assez considérable ])Our rendre les ma-
nifestations de la beauté discordantes à

quelques années d'intervalle chez le même
peuple, à quelques lieues de distance , chez

des peuples contemporains.
L'élément mobile est d'autant plus capri-

cieux que l'état social est plus ralliné. Les
Siamois qui se teignent les dents en noir

pour ne pas ressembler aux bôles , les Amé-
ricains et Océaniens, qui se coupent une
f)halange du petit doigt en signe de deuil,

es Hottentots, qui font un saeritice plus

douloureux, les Zélandois qui tatouent une
sorte de blason sur leurs corps, poursuivent
un but plus intelligible que les Chinois en
mutilant les jneds de leurs femmes ou les

Européens se poudrant les cheveux.
A cela près , la fantaisie des sauvages et

des civilisés a tout mis en question, excepté
peut-être d'estimer la jeunesse chez les

femme, la force et le courage chez l'homme.
Chez celui-ci le rayonnement de l'énergie

morale et de l'intelligence, chez celle-là le

rayonnement de la volupté relevée [mv la

pudeur, ont été conqjatibles avec les jilus

singuliers atours, avec les plus étranges
parures. Ni lèvres dilatées par ties tamjions,

ni narines trouées par des chevilles ou des
pendants, n'ont paru indignes ni de l'image

vivante des dieux sur la terre, ni, à plus iorle

raison, des représentations de ces dieux par
les arts.

Le sauvage ne sortait pas de sa tribu jiour

chercher le modèle de ses fétiches ; l'indou

chargea de ses jiropres armes ses dieux ter-

ribles, et des bijoux de son épouse les dées-
ses plus douces. Tous deux tàclièi'cnt à plus
forte raison d'imprimer à ces dieux factices

l'image de la nation qu'ils devraient proté-
ger.

Larliste des nations plus avancées conti-
nua le procédé ; seulement le rallinement
ayant renJu sobre d'accessoires, la fantaisie

qui devait toujours trouver place, s'eni|)loya

à modilier, à ennoblir le type national, thème
l)remier et obligé de son travail.

11 n'est pas impossible à l'esthétique de
suivre les procédés de l'art après avoir
trouvé la pensée qui lui donnait l'inqiulsion.
Ni Phidias ni Zeuxis ne faisaient un simple
syncrétisme, ceci soit «lit en supposant que
l'idéai grec n'est pas plus ancien que le siè-
cle de Périclès. Ils modifiaient toujours un
peu le contin,j;ent enq)runté à plusieurs in-
dividus. La (Irèce , malgré son ciel et ses
éroles, n'engendra jamais des fronts en sur-
] londj, pas même des lignes de front et do
nez rigoureusement verticales. Les artistes,
qui voyaient de face une belle tête [leinte

ou_ vivante, étaient fra[ipés de la gravité
qu'elle empruniaità la perspeclive aérienne,
mellaiU le fron! el le nez sur le même plan.
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La tête vivante ou sa copie moulée acquérait
une dignité majestueuse quand on la faisait

pencher en avant, en pivotant sur l'axe des
trous auditifs. Il ne restait plus qu'à réali-

ser les deux illusions en fixant dans le

prolil la ligne verticale et même le surplomb
tels (ju'ils étaient aperçus de face.

Les artistes du commencement de notre
siècle, en i)réteiidant remonter à l'art grec,

nous ont dévoilé ({uelques-uns de ces arti-

liies. La tête de I!ona|iarte, [iremier consul,
les bustes du général I?ona[iarte offrent un
nez creusé à sa racine et assez saillant sur
la ligne du front qui a une certaine fuite.

Naj)oléon , empereur, a la ligne du front

et du nez verticale : Chaudet , Tiollier, Da-
vid, avaient renouvelé l'apothéose des por-
traits d'Alexandre, de Périclès et des douze
grands dieux de l'Olympe grec. Mais le pro-
cédé était antérieur à Zeuxis , à Phidias, à
Périclès môme.

Les monuments de l'Egypte ont réduit
jiresque toutes les inventions grec(}ues à
une imitation intelligente ; car beaucoup do
Grecs visitaient l'Egypte dès le règne de
Psamméticus. Les sphinx de cette époque et

même de plusieurs règnes antérieurs ont
des sourcils plans , un nez à arêtes articu-
lées à angle droit avec le sourcil ; la ligne
fronto-nasale continuée, avec une légère in-

clinaison; ce (jui se rap]irnclie, comme on
sait, du tyjie national égyiitien. Les lèvres
sont plus fortes, le nez est moins haut, l'œil

moins enchâssé que dans l'idéal grec. L'école
athénienne avait modifié tous ces traits après
avoir fait pivoter la tête sur l'axe auditif.

Les sculpteurs de Thèbes et de Memphis
semblent avoir donné un soin particulier à
la sérénité, que l'on interprète parfoiscomme
l'expression la plus haute do l'intelligence

et de la dignité humaine. Le calme pouvait
rogner sur toutes les physionomies dans un
cadre social où tout homme , même le roi

,

avait son poste prévu et réglé comme un
rouage. Toutefois , les traits nationaux re-

vendiquent une partie de l'idéal rêvé par
les artistes ou par les interprètes. Cette pla-

cidité est encore remar(iuable chez beau-
coup d'Egyptiens vivants; elle frapfia M. de
Salles plus particulièrement chez un pauvre
fellah supplicié au Caire.

Elle est visible tlans les masques posthu-
mes de Napoléon et de Lacenaire. Celui-ci

mourut d'hémorrliagie comme le fellah,

mais après l'agonie de la prison comme
l'eiiipereur. Les trois têtes avaient en com-
mun une certaine saillie de la pommette et

la quiétude de la bouche. La joue creuse
sous la jiommette donne de l'ascétisme, les

lèvres un peu fortes sont exemptes de ces
plis qui ajoutent de l'amertume ou de la sé-
vérité à la bouche du Napoléon vivant de
Cariova et de Chaudet, plis que la mort avait
ctfa: es en creusant la joue du masque de
Sainte-Hélène.

Ajoutons (pie l'art égyptien,regardécomme
immobile par ceux qui en connaissent à
peine quelques pièces détachées ou copiées
négligemment , montre des périodes très-
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diverses et jusqu'à des fanlai.-ies et des dé-
vergondages, quand on visite en détail les

monuments originaux : Blumcnhach i^no-

lait ceci, quand il s'aidait de portraits des

ilieus égyptiens pour classer des types très-

divers des momies.
Un peuple que ses monuments font parent

de l'Egypte et de Tlnde , mais qui avait dès

longtemps perdu ie souvenir de ses aïeux,

l'Américain avait clierclié la manifestation

du génie héroïque et divin dans une comln-
naison toute contraire. Il inclinait abusive-

ment le front de ses statues, puis il cher-

chait à se disculper du mensonge de l'art en
réahsant sur les castes nobles cette confor-

mation monstrueuse. L'épreuve réussit; elle

devint une coutume sacrée; l'Europe éton-

née l'a surprise continuée encore par quel-

ques tribus devenues sauvages !

Ouel emliarras pour les phrénologistes

ayant avancé que la mort ou l'idiotisme de-

vait punir ce remaniement sacrilège d'un
cir;nne si délicat et dont la fonction a donné
cette nouvelle preuve de sa liberté, de son

indéiiendaui'e! Ces sauvages à front déformé
n'étaient pas plus sots que leurs frères régu-

liers. Les chefs quichoas portaient l'énergie

du commandement, l'habileté du pontife, les

combinaisons du stratège et de l'homme
d'Etat dans cet encéphale disloqué !

Aux deux bouts du monde quelque chose

de peu conuuun, oui of the icay, avait été

cherché comme signe de noblesse. Mais l'art

américain n'avait pu choisir que l'exagéra-

tion d'un trait national; il ne connaissait

pas autre chose. L'art grec n'était pas au-

tochtone, ou du moins il n'avait pas eu le

temps d'oublier les fantaisies étrangères; et,

en tout cas, son bon sens et son génie lui

avaient inspiré d'ennoblir le vrai, même dans
reôhantillon déjà recommandé par la beauté.

Or, la l)eauté étant toujours et partout un
privilège rare, les statues grecques ne peu-
v.'ut aider à reconstruire le type national

nuti |ue qu'après avoir été débarrassées de ce

double éclectisme, de ce double mensonge
de l'art :

1° choix d'un individu exceptionel

par la lieauté ;
2° copie flattée, pour la rapjiro-

cher d'un type idéal.

L'observation et l'inspiration artiste purent

d'ailleurs s'aider de quelques types étran-

gers ; la race ariane aiîluait à la Méditerra-

née par r.\sie Mineure; les Phéniciens et

les Hébreux fréquentaient tous les ports.

Le type hébraïiiue tel qu'il est adouci dans
la juive moderne, le profil arian ou assyrien

des anciens bas-reliefs persépolitains, olfrent

un tlième assez rapproché de l'idéal grec,

moyennant un très-léger redressement des

lignes naso-fronlales.

La beauté circassienne, géorgienne, per-

sane, arabe, oll're encore aujourd'hui ces

lignes durenuMit busquées chez l'honune,
m'iilcment chez la femme. Les races indien-
nrs (lu nord, Koukhares, Afghans, Sicks, Ca-
clieiuiriens, ont l'uMl coiqié en amande, le

sourcil {)lan et l'u'ii cncliAssé par la saillie de
la racine du nez (nous parlons toujours d'un
petit nondjre li'in iividu'; marqués du sceau

privilégié de la beauté). Ce n'est pas une rai-

son pour les faire descendre d'une colonie

macédonienne, dont la nationalité fut occul-

tée en trois siècles par les alliances indo-

bactriannes
Dans toutes ces races, comme chez les

Grecs modernes, chez les Albanais et for!

proiiablement chez les Grecs anciens, le

commun des martyrs ressemble aux Euro-
péens modernes, avec les perpétuelles va-

riantes, galle, kimry. Là, comme chez nous,

ce tlième se reproduit dans la même famille,

se permute de père eu fils, se partage entre

frères. La laideur, comme la beauté, crée

des variations mitoyennes; on peut le voir

dans les portraits, dans les charges de l'ar-t

moderne qui poursuit un vrai ignoble autant

que l'art grec poursuivit un beau idéal.

Si une conjecture est permise pour établir

Valavisme de ces deux types galle, kimry,
on ])eut dire que la ligure courte et ronde à

profil peu saillant, à l'œil à Heur de tête

avec sourcil arqué, fut l'attribut ]irimitif de
la femme; à son frère, à son époux appar-

tient l'autre type toujours un peu dur et

sévère.

L'idéal grec n'est qu'une des tangentes par
Jesjuelies s'échappent les races sémitiques

et japhétiques en s'ennoldissant; nous ver-

rous la même cause amener des efl'ets approxi-

matifs dans presque toutes les races. Mais
nous pouvons déjà entrevoir que les castes

élevées, sur lesquelles l'éducation agit depuis

plusieurs générations, doivent ditl'érer, par

quelques nuances, des castes populaires,

sans être pour cela de race ou de nation

ditl'érente. Le temps de l'éducation d'un in-

dividu suffit pour changer la forme de ses

mains, s'il travaille manuellement. On con-
çoit qu'à la longue les mains et les pieds des

castes qui les exercent peu, difl'èrent sensi-

blement des mains et des pieds du peuple.

Par contre, la famille royale ou la caste supé-

rieure peut être crue étrangère quand son
teint otïre des nuances décidément plus fon-

cées que celui du peuple, comme à Haway
oii la noblesse a la peau noire et les cheveux
crépus, comme dans l'Egypte après l'expul-

sion des pasteurs
,
puisque les races royales

conquérantes sortaient de la Nubie.
;}uels que soient les traits ou le coloris

d'une nation, une certaine coudjinaison est

compatible, je ne dis plus avec les idées na-

tionales , mais même avec les idées univer-

selles de la beauté. Les blancs des colonies

savent assez que la fille de couleur, et même
la négresse, ne sont pas dépourvues d'attraits.

Là où le coloris sombre ne permet pas d'ap-

précier d'autres détails, c'est la douceur de

l'ovale facial et la coupe de l'œil qu'on re-

manpie. Chez la mulâtresse, le nez est déjà

européen, la bouche n'est plus sauvage ; chez

la quarteronne, l'or a remplacé le bronze

dans le teint. A la quatrième génération, la

pâleur fait valoir la rêverie de l'œil et la ré-

gularité des traits, régularité que l'incarnat

des femmes blanches masque lorsqu'il existe,

conqicnse quand il n'existe pas.

l'n beau leinl, dans réchclie cijromaliiiue
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do tous les pays et de toutes les races, est une
parure et une beauté de premier ordre. I.a

(•(uiieUir lie la peau est aussi ce que les races

oll'rciK déplus reaiarqualile, et nous verrons
jue pour être superliciel, ce caraclèro n'eu
st pas moins permanent. {Voy. Prau.)
liKAUTÉ ET EXCELLKNC'E du corps liu-

iuain. 'o(/. l'iNTuonLCTioN.
i!KI$fi. Voi/. Nains.

BÉLOL'TCHIS. ViJij Ariame.
I5ÉMN. Voi/. (".tiNKE.

l!EI'.Bf:RF<:S. Voij. AiiORiGKriKS.

liHOTIYAH. Voi/ NoMAr.F.s.

BLANCHE ou CAUCASIQUE (Racf.). —
On évalue h 't5G,000,000 le nombre d'indivi-

dus appartenant h celle race dont nous fai-

sons partie, et qui comprend aussi les des-
.cendants des anciens Hébreux, les Arabes, les

Druses, les Maures, les Marocains, les Abys-
sins, les Hindous en deçà du daugo, les ha-
bitants du Bengale, de la côte de Coroman-
(lel, du Grand Mogol, les Malabares, les Per-
sans, les Arméniens, les Géorj^iens, les

(îrecs, les Espagnols, les Anglais, les Alle-

mands, les Italiens, les Russes, les Suédois,
les Danois, les Hollandais, les Turcs, etc.; elle

se l'ait remarquer par la beauté de la forme
et des proportions de la tête, da.is laquelle

le crâne l'emporte de beaucoup sur la face,

ce dont on peut se convaincre par la plus
simple inspection comme par l'apiilication

des méthodes céphalométri{[ues. Tous les

individus qui la composent ont, d'ailleurs,

la (leau [dus ou moins blanche, les joues
rosées, le visage ovale ou presque o^'ale

dans le sens vertical, le nez long, arqué et

mince, le front non rejeté en arrière, bombé,
saillant, les lèvres ])etites, le menton plein
et arrondi, les dents droites et non inclinées.

Ce n'est que chez eux aussi qu'on trouve
des cheveux blonds ou châtains et des yeux
bleus. Jamais leurs os ne sont nulle part Irès-

proéminents, et les po.nmcties, en particu-
lier, ne font jamais une saillie prononcée.

L'illustre auteur du lièç/iie animal dislin-
gue dans la race blanche trois rameaux,
qu'il énumère dans l'ordre suivant : le ra-
meau araméen; le rameau indien, germain
et pélasgique; le rameau scythe et tarlare.

Quoique cette division se rattache h des
considérations linguistiques et historiques
plutôt qu'à des rapprochements zoologiques,
M. d'Omalius d'Halloy a cru devoir la pren-
dre pour base de son travail, parce qu'elle
est la plus généralement adoptée. Mais en
réunissant dans un même rameau tous les

peuples parlant des langues considérées
comme ayant des rapports avec le sanskrit,
on groupe ensemble les hommes les plus
blancs et les plus noirs de la race blanche,
on range dans la môme division les peujdes
qui se trouvent à la tête de la civilisation
moderne et d'autres qui en sont fort éloi-
gnés, et on fait disparaître de la science le

groupe européen, qui est généralement admis
par ceux qui no font pas tle classifications
systématiques.

Or, il a paru que l'on pouvait éviter ces
inconvénients en cnvisa 'cant connue des

rameaux particuliers la partie européenne
et la [larlie asialiipio de cet injuumse ra-

nu'au,ce qui donne les (pialro divisions géo-

gra|)hiques iiuliquées ci-après. D'un autre

rôté, en plaçant le rameau curojiéen en
lèle do la sérfe on rompt toutes les alfaires

zoologiques et sociales, puis(|ue l'on met
des peuples aussi bruns et aussi barbares

([ue les nomades du grand désert d'Afrique

avant les peuples les |>lus blancs et les plus

civilisés de la terre. Celle disposition paraît

avoir été suggérée par la circonstance (luo

la civilisation se serait développée en pre-

mier lieu dans le rameau araméen; mais il

semble que l'on doit avoir bien plus d'é-

gards h l'enscmbie du développement de la

civilisation qu'à son épo(pie, carcelte époque
peut tenir à des idées accideiUelles, tandis

nue l'ensemble doit tenir à dos considéra-
tions d'aptitude, c'est-à-dire à une propriété

que l'on peut, juscju'à un certain poini, con
sidérer comme résultant de l'organisalion,

ainsi que rontfaitoi)serverplusieurs|ihysio-i

logistes. Ce ne doit point être en ell'et" par
hasard que la civilisation n'a jamais pu s'é-

tendre d'une manière bien lixe chez les peu-
ples de la race noire. Or, lorsque l'on fait

attention à l'état oiî sont maintenant retom-
bés les Araméens et au point où se sont
élevés les Européens, on doit admettre que
ceux-ci ont plus d'aptitude que ceux-là pour
la civilisation ; de sorte qu'eu plaçant le ra-

meau le plus blanc à la tête de la race blan-

che, de même que l'on place celle-ci avant
les races colorées, on obtient, par les quali-

tés intellectuelles comme jjour celles dites

physiques, une série décroissante aussi ré-

gulière que le permet la disposition des
rapports qui existent entre les êtres.

La race blanche, originaire du Caucase,
d'où elle se sera répandue sur toutes les

parties de la terre, a pour caractère spé»
ciaux :

V^isage ovale, nez long et saillant, peau
blanche, composée d'un derme et de deux
épidémies, pouvant se nuancer depuis le

blanc rosé jusqu'au brun très-foncé, et rou-
gir et pâlir acculentellement sous l'intluence

des impressions morales. Cheveux longs,

flexibles, unis, variant du blond au noir.

Angle facial de 80 à 90 degrés. Sourcils ar-

qués, paupières minces, front ouvert, dents

incisives verticales, ponuuettes peu saillan-

tes, lèvre supérieure un peu raccourcie,

barbe toutfue, yeux bien ouverts et horizon-
taux, taille s'élevant généralement au-dessus
de cinq pieds, démarche assurée. Cette race

occupe un espace mesuré i)ar nu arc du mé-
ridien d'environ 50 à (iO dej^rés, depuis le

cercle polaire arctique jusqu au delà du tro-

pi((ue du Cancer. Elle a une incontestable

prééminence [)hysique et morale sur les

autres races.

Elle se partage en quatre rameaux, Veuro-
pcen, le scylhique, Vindo-pcrsique et l'aj'a-

ine'en.

BLÉ SARRASIN (Poli/ijonum fugopi/rum).

n'est point de la famille des céréales, mai
sa graine fiu'ineuse lui donne une telle an;»
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logie avec cette famille des végétaux, qu'on
peut l'indiquer comme en faisant une dé-
pendance ; on le cultive dans les guérets et

de la même manière que les céréales. Beck-
uiann a, dans son Histoire des découvertes,

exposé les documents historiques les plus
anciens qui se rattachent à ce végétal, et il

a fait voir qu'il éïait ignoré de 1 antiquité,

et qu'il n'est point ni ce qu'on appelait

enjsimum, ni Vocymum. Il cite l'ouvra :;e de
Bruyérin Cliampierre, Dipnosophia seu sito-

logia, dans lequel, c'est-à-dire vers 1530, le

blé sarrasin est donné comme un grain venu
de la Grèce et de l'Asie en Europe depuis
peu de temps. Les Polonais le nomment
talarka et les Russes gretschika; les jire-

niiers, parce qu'ils l'ont reçu des Tartares,

et les seconds des Tirées. On ne sait pas s'il

y a longtemps qu'il est cultivé dans le nord
de la Russie ou de la Grèce. Il ne croît

point spontanément dans ces pays, surtout
en Russie ; mais comme on le cultive l)eau-

coup aussi en Chine, il pourrait bien être

originaire de cet emjiire. Il y a une espèce
voisine dont le grain est également comes-
tible, qu'on nonniie;jo/yî/3/ntm lartaricum ;

on le trouve à l'état sauvage en Sibérie, sur
les bords du .lenisséi, coujine aussi dans les

contrées situées au delà du lac Baikal et

sur les bords de l'Argoun. On recueille le

grain de la plante sauvage pour le man-
ger.

BOEUF, Taureau, Zébu, Buffle, etc. —
Le taureau est un des animaux les plus im-
portants pour l'homme ; il lui est nécessaire
dans la vi(; pastorale et dans la vie agricole.

On s'est livié à de nombreuses recherches
pour tâcher de trouver la souche sauvage du
taureau. Pendant longtemps, on a pris pour
taureau sauvage le bison ou wysent des
anciens Allemands, le zubre des Polonais,

assez souvent aussi appelé aurochs (105),
mais des caractères très-importants éta-

blissent de la diiri.'rence entre ces deux
animaux ; le bison a quatorze côtes, le tau-
reau n'en a que treize ; le premier a pendant
l'hiver les parties antérieures du corps cou-
vertes de poils longs et frisés, il exhale une
odeur de musc; le poil de la partie posté-

rieure est mou et laineux ; en hiver, sa cou-
leur est d'un brun foncé ; dans l'été, il est

d'un brun châtain clair ; une grosse bosse
s'élève sur ses éi)aules ; les lèvres, la langue
et tout le palais sont d'un noir bleuâtre, et

lapu()illeest presque iterpendiculaire.Gibert
avait déjà observé qu'une femelle de bison
avait rcd'usé de s'accoupler avec un tau-
reau (iOd). H ne reste donc pas le moindre
doiiie sur la ditférence d'espèce entrt! le

bisoii ^)l le taureau doineslique. 11 existe

plusieurs desci'i|)tions exactes de cet animal

remarquable, qui , suivant les anciens his-

toriens, était très-répandu dans toute l'Eu-

rope, mais qui maintenant est confiné

dans la grande forêt de Bialowicza, en Li-
thuanie, autant qu'on peut en juger (107).

Suivant les observations du baron de Brinc-
ken, il est très-vraisemblable qu'une autre
espèce de taureau sauvage, Yaurochs urus
proprement dit, thur de Pologne, vivait

dans les forêts de cette partie de l'Eu-

rope, probablement même aussi en Alle-

magne, en même temps que le bison. Mais
le thur n'avait point de crinière, point de
gibljosité sur leséi>aules, son poil était lisse,

sa couleur toujours noire ; enfin, il ressem-
blait beaucoup à notre taureau domestique,
et les 'deux espèces ont pu s'accoupler en-
seml)le. Aujourd'hui l'espèce paraît entière-
ment détruite. Le baron de Brincken ajoute

que des témoins oculaires affirmaient, et

(jue le prince palatin Ostrorog avait consigné
dans un ouvrage resté manuscrit, qu'il

régnait entre l'urus et le bison une telle

antipathie, qu'on ne pouvait les laisser dans
le même parc. Les anciens avaient déjà dis-

tingué l'urus et le bisou (108) ; ils disent

que le bison portail une crinière, et César,

qui ne parle que de l'urus, se tait sur cette

crinière (109). Conrad Gessner donne une
bosse au bison, et ButTon avait conclu de là

qu'il y avait deux espèces d'aurochs, l'un

qui avait une bosse, et l'autre qui n'en
avait point. Cuvier combattit cette opinion.
Aristote décrit avec beaucoup de détail le

bonasos, et tout ce qu'il en dit s'applique

exactement au bison, à l'exception de la

disposition des cornes. L'auteur dit qu'il se

défendait contre ses ennemis avec ses ex-
créments corrosifs, ce qui peut-être lui avait

été transmis par l'accouplement avec d'au-

tres animaux (110).

L'Allemagne est probablement une des
patries du bœuf. L'espèce sauvage primi-

tive était anciennement beaucoup plus

répandue que dans les derniers temps qui

ont précédé sa destruction tolale ; elle s'é-

tendait à l'ouest et au sud sur les monta-
gnes ; maintenant encore, la Pologne et la

Hongrie sont les deux contrées où l'espèce

bovine atteint la plus grande taille ; c'est

probablement de ces deux pays que sont

sortis ces bœufs grands et forts des régions

occidentales.

Mais on ne peut guère supposer que le

bœuf d'Afrique soit sorti de celui des forêts

de la Pologne ou de la Russie. Le bœuf
d'Afrique, partout où on le trouve, jusqu'à

l'extrémité du cap de Bonne-Espérance, se

dislingue de celui de l'Europe par ses

jambes plus élevées et plus grêles, et la

vache africaine donne moins de lait que

(10.">) Suivant A. Desmoulims , Dict. clan. d'Itist.

val., li; vi'iil.ilili^ nom île l'animal serait (.iiroc/is,

bos feras, Liinié. Vuy. aussi Ccvinn, Descrij)!. des

(111 in. joss., t. IV, [). 110, où il dil ([iie l'auioclisile

P()lo;;r.e a quatorze loli'.s, et le bison de l'Ainéiiiiue.

bns aiiiericanus, en a (ininze.

(lUlj UiiuscHl(ii>iiijuoli>ijicu-zoidoijica, p. 70.

(107) Mém. descriplifde la forêt de BirJowica, en

Litlniaiiie, [.aile baron ue lîuLNCUiiN; Varsovie, 1828,

n-i", eh. -i.

(108) Pi.iNE, Ilist. nal., 1. vm, o. 15.

(KID) île bello gallieo, 1. vi, c. 28.

lit!) Ilisl. aiiim., i»ar Si;ii.N£ircii, lib. ix, c. 52.



289 D'ANTHROPOLOGIE. R(W. 290

celle d'Europe ; il paraît aussi plus docile,

plus intelligent que le nôtre ; son poil est

lisse, luisant et constainmeut rouge. Lorstjue

les Européens firent la découverte des Hot-
tcntots, ils trouvèrent chez eux du gros

bétail, et ces animaux étaient d'une telle

docilité qu'on s'en servait à la guerre (iU).

Le peuple des Gallas, qui, ainsi qu'un tor-

rent dévastateur, s'est répandu en Afri([ue

comme autrefois les Mongols en Asie, est un
peuple pasteur, vivant du lait, du beurre et

de la chair de ses troupeaux, et de celle de
bœuf par prélérence. Ce môme peujile a

pendant longtemps méprisé l'agriculture, et

encore aujourd'hui, la plus grande partie

du pays qu'il occupe est restée inculte.

Plusieurs autres peuplades de l'Afrique,

telfes i-iue les Foulahs, vivent encore du pro-
duit de leurs troujieaux. L'éducation des
bestiaux est-elle bien ancienne dans le nord
de l'Afrique? C'est ce que je n'oserais [las

dire, mais les monuments historiques de
l'antiquité la plus reculée, qui rappellent la

civilisation des Eg3'ptiens, nous montrent le

taureau sacré d'Apis. L'Afrique aurait-elle

élé la seconde patrie de notre bœuf domes-
tique, et principah'inrntde la variété rouge?
La facilité avec kKpu.'lle le bœuf est devenu
sauvage au Brésil, à Huénos-Avres et dans
diîmtres régions chaudes, et sa multiplica-

tion prodigieuse, semble prouver que le

liœuf est originaire des paj's chauds.
Le zébu ou bœuf bossu (bos iniUmis] est

répandu dans l'Intle, la Perse, même dans
l'Arabie et l'Afrique orientale, comme ani-

:nal domestique ; il est habituellement plus

]>etit que le bœuf commun (11"2), plus élancé

et plus agile, facile à dresser pour la mon-
ture et le charroi ; son garrot est chargé
d'une bosse. Plusieurs naturalistes le con-
sidèrent comme une variété du bœuf com-
mun ; il y a, en etl'et, grande ressemblance
entre la disposition des organes internes de
tous deux, mais ils diffèrent par la taille, la

gibbosité et la voix ; déjà, dans une antiquité

reculée, il était un animal domestique, car

il est figuré dans les bas-reliefs des ruines

de Persépolis, au milieu des peuplades en
marche; cependant, il porte dans les langues
anciennes le même nom que le bœuf com-
mun. En sanscrit comme en persan, on
rai>pelle gau (ail., kiih ; arabe, tsour ou
tour, araiie vulg.); d'où est venu le tattrus

des Latins, le stier des Allemands. Le bœuf
est pour les Indous un animal sacré, comme
il l'était autrefois pour les Egyptiens ; sa

race primitive est perdue.
Dans toutes les parties de l'inde on trouve

le bullle aussi bien à l'état sauvage qu'à
l'état domestique. Un grand nombre de rela-

tions de voyages contiennentdes notices sur
cet animal à l'état sauvage. Les plus récentes

de ces relations établissent que Varni, cette

espèce de bœuf dont on avait tant exagéré
la grosseur, n'était qu'un bnllle sauvage (113).
Les collections d'analoiiiie comparée du
Muséum de Berlin possèdent le crâne d'un
arni qui ne ditlère en rien de celui du bullle

domesti(|ue. Les cornes à lenr naissance sont
assez écartées l'une de l'autre; elles sont
aplaties , et portent à la partie inférieure
des anneaux séparés jiar des sillons assez
profonds ; ils sont placés à plat sur le front,

contournés comme chez le bullle, presque
dans le même plan en dehors et en remon-
tant. Ces ol)jervations confirment l'opinion
que le bullle et l'arni ne font qu'une seule
es[)èce. Un passage trAristotc {Uist. an.,

1. II, ch. 2), déjà ciié for! à pro[!OspaiButfon,
prouve que le bullle n'était point inconnu
aux anciens. Mais ils ne connaissaient i)as

le bullle domestique, comme l'a fait re-
marquer Bulfon et comme l'avait dit avant
lui Bocliarl ( llierounc, I. m, 18, £2,
p. 899 et 910). Le nom de bubaliis ou bubu-
lus que lui donnaient les anciens signifie

une gazelle. C'est vers le moyen âge qu'il

est question de notre espèce de buffle comme
d'un animal domestique , et l'on croit
communément que c'est à la suite des
hordes d'Attila qu'il est venu en Hongrie et

en Italie, où il s'en trouve encore une
grande quantité à l'état domestique.
Une autre espèce de bœuf se voit encore

dans les Indes Orientales, chez les Kukies,
peuple qui haliite les montagnes au nord-
est du Bengale, dans l'Inde citérieure, à
Ceyian et à Java, où il est à la fois domes-
tique et sauvage. C'est le gayal, gouvena ou
bantinger (bos frontalis, Lainl).). Cet animal
a la taille et a la structure massive du
buffle, mais ses cornes sont bien plus
courtes ; sa couleur brune va en s'éclaircis-

sant vers les parties inférieures du corps;
sa chair et son lait sont d'une qualité supé-
rieure (114). Ainsi, nous trouvons encore
dans l'Inde méridionale un nouveau foyer
de civilisation. Le gour (bosgaour. Treill.),

autre espèce de liteuf , n'a pu encore être
amené à la domesticité.
Le bœuf à crinière de cheval [bos gru-

niens) ou yack, est élevé comme animal
domestique dans le Thibet et dans les con-
trées voisines, où on le trouve aussi à l'état

sauvage. Le poil long et mou qui couvre
son corps, et surtout les i)oils longs et fins

et souvent blancs de sa queue, le distin-

guent de toutes les autres espèces du genre.
L'yak n'était point inconnu aux anciens; la

description que fait Elien du bœ-uf nonfùyof
paraît s'appliquer (rès-bien à cet animal. On
l'emploie comme bête de somme, car il est

fort, et il supporte bien la fatigue; ses
longs poils servent à faire des étotfes, et saî

queue à faire des chasse-mouches ou d'au-
tres petits ornements de luxe. Blumenbacli,

(III) Koi.iîE, Beschrcihmid dur Vorqehirae der rjU'

tcn Hoffumui, lli. i, s. KiO. ils Iciu' iloiinaicril le nom
(le tmckHip".

(\\i) Il y a aussi il<ii\ aiilrcs varictcs, une grosso

Il ail" iiioyriuic.

M15) Asiat. Hescu'-cli., v, 8, p. "iaO.

(114) Lambeut, in Linnean l'rans^act., vu, p. TiV,

I.IV; (loi EHROOKE, in .tsi«f. R«(Yiii7ii's, viii, li;i;.

•Ml, I lis.
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dans son Allas (iv 23), a donné une bonne
lijiure de l'yack.

l.es crânes des bœufs fossiles ressemblent

à ceux du bœuf couuiiun. liojanus a démon-
tré qu'ils appartenaient à une espèce aujour-

d'hui peniue.
ISous voyous donc, de manière à n'en pas

iiouicr, qu'un a apprivoisé plusieurs espèces

de uœuls toutes Uiûei-entes ; et la douiesti-

cilé de l'une amena peut-être la domesticité

de l'autre. Les circocstances extérieures

s'o;iposèrent à ce qu& ces espèces se fondis-

sent en une seule , connue il est arrivé pour

le chien. Le zébu ne s'est point mêlé avec

noire bœuf commun, dont il est resté séparé.

U est vraisemblable que la fusion des espè-

ces jjolonaise et égyptienne en une seule a

produit notre espèce conunune. Ainsi, (jeux

pays s'occupèrent à la fois de la domesticité

du bœuf, l'Afrique et l'Inde méridionale,
connue dans l'Afrique et dans l'Inde septen-

trionale on s'occupa de celle du chien. Les

peuples slaves et germains, qui étaient des

colonies venues d'Orient , n'apprivoisèrent

peut-être l'aurochs que tard , et seulement
pour leurs besoins.

BOHÉMIENS. Voy. I'Europe moderne.

150NALD (de). Voy. Langage.

BOSCHISMANS. Voy. Races humaines.

BOSSUET, beau chapitre sur l'homme
orj^aniiiue. )uy. YltUrudaclion.

BOTOCUDOS (115). — La nation des Boto-

cudos, l'une des plus barbares qui soient au
monde, occupait, au xvi' siècle, une grande

élendue du pays qui forme, dans l'Amérique
méridionale, la Capilaneria de Uheos, s'éten-

dant jusqu'à Porto-Seguro ; les Botocudos

étaient alors de fâcheux voisins pour les

colons portugais du Brésil , auxquels ils fai-

saient une guerre incessante et très-meur-

trière. Aujourd'hui ils sont repoussés dans

l'intérieur et ne se trouvent guère ciue du
Hio-Doceau Bio-Pardo, c'est-à-dire entre le

18'- et le 20' degré de latitude sud.

M. d'Orbigny dit que la couleur des Boto-

cudos se rapproche beaucoup de celle des

Guaranis, mais est un peu plus claire, ce qui

tient, suivant lui, à ce que les premiers vivent

à l'ombre des forêts. Leur teint est à peu
près celui des Guarayos. Un Botocudo décrit

par ce voyageur ressemblait aux Guaranis

par la taille , les formes , les proportions et

môme les traits, si ce n'est que les pommet-
tes étaient un peu plus saillantes , le nez un
peu plus court , la bouche plus grande , la

barbe encore plus rare , le regard plus sau-

vage et les yeux plus petits , plus relevés à

l'angle externe, ce qui le faisait ressembler

davantage à un Mongol. Les Botocu<ios sont

aussi d'une couleur plus jaune que les Gua-
ranis et autres Indiens de l'Amérique méri-
dionale.

Les Botocudos ont été cannibales et étaient

les plus sauvages de tous les Américains. Ils

jioilaient pour ornements des colliers ou
chaiielets de dents humaines (MO). Depuis
quelques années , on a fait des tentatives

pour les civiliser et les convertir à la religion

chrétienne. Voici ce qu'on lit , à ce sujet

,

dans une des publications de la Société pour
la protection des aborigènes.

« Après avoir parlé de ces violations des
droits naturels dont ont été victimes les indi-

gènes de la Guyane sur les contins extrêmes
de l'empire brésilien, on est heureux de pou-
voir citer des faits d'une nature opposée et

qui promettent à ces races malheureuses un
meilleur avenir, d'avoir à signaler les chan-
gements qui se sont opérés en leur faveur
dans les provinces plus voisines du gouver-
nement, et sous les auspices du jeune empe-
reur. Jusqu'ici on n'avait parlé des Boto-'

endos , qui habitent le pays arrosé par le

Bio-Doce et par ses allluenis
, que comme

d'une race dégradée au dernier point. ï?auva-
ges dans leurs mœurs, constamment errants,

complètement nus ou peu s'en faut, ils ajou-
taient encore à leur laideur naturelle et se

donnaient une physionomie plus repoussante
]iar l'habitude qu'ils avaient de se fendre la

lèvre inférieure et les oreilles, etd'introduire
dans ces ouvertures de larges distpaes de
bois; enfin, on les accusait d'être, ou au
moins d'avoir été cannibales. Aujourd'hui

,

grâces aux efforts de Guido-Marlière , les

traits hideux de ce portrait tendent à s'effa-

cer. Les premiers résultats obtenus ]iar lui

,

très-peu de temps après que des communica-
tions lui eurent été faites de la part de la

Société , ont eu pour objet un Indien Boto-
cudo, Guido-Pocrane. Cet'indigène, qui j)araît

doué de beaucoup d'esprit naturel, embrassa
le christianisme et comprit, en très-peu ue
temps , les avantages de la civilisation. Les
connaissancesqu"ilacquitfurentsur-le-cham|)
employées en faveur de ses com|)atriotes, et

avec un succès vraiment inespéré : déjà qua-
tre hordes de Botocudos sont réduites aux
habitudes de la vie civile, ont api>ris à culti-

ver la terre et en ont obtenu i.es produits
non-seulement en quantité suffisante ]iour

leur propre consommation , mais avec un
excédant qui leur a permis de préserver des
horreurs delà famine une petite colonie iso-
lée d'hommes de race blanche. Des lois rela-

tives aux points les plus imjiortants ont été

établies jarmi eux, et Guido-Pocrane, dans
le code criminel qu'il a proposé pour eux, a
donné un exemple que les législateurs des
pays depuis longteuqis chrétiens feraient
bien d'imiter, en abolissant complètement la

peine de mort. »

11 y a dans l'empire brésilien beaucoup de
nations dont les langues , quoique n'ayant
jamais été l'objet d'une étude et d'une com-
paraison sérieuse, sont cependant, en géné-
ral , considérées comme étant distinctes les

unes des autres. En attendant qu'on ai téclairci

(ll.'i) Ils font pallie du groupe mécliterrauéen de AV. Ocseley, on voit le portrait d'une femme lioîo-

Prieliard, et putupi'fu d'Al. (r()il.ij;ny. cudo qui porte ces ornemenls.
(IIG) Dans le pieniitr voUinie du Vtiyiitjc de
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re point, qui seul nous conduirait h dos cori-

séipicnces un peu satisfaisantes relativement

aux rapports existants entre ces races, nous
devons nous contenter des iiidurlions qui
peuvent se tirer de la considération de leurs

caractères physiques. Il paraît que , sous ce

rapport , tous ces Indiens ont beaucoup de
ressemblance avec les Guaranis, et M. d'Or-

bigny suppose qu'ils appartiennent au même
groupe de nations; il fonde son opinion prin-

cipalement sur les portraits que MM. Spix et

Martius , le prince Maximilien de Neuwied ,

M. Rugendas et M. Debret , donnent dans
leurs ouvrages ,

])ortraits qui représentent
des Bogres de la province de Saint-Paul, des
Ciimacans, des Puris, des Caroados et des
Coropos La même remarque s'apjjlique à

des Indiens de tribus moins connues et dont
nous n'avons que des descriptions incomplè-
tes ; tels sont les Macuanis, les Penhams de
IMinas-Geraes, lesMachacalis, lesCapoxos, les

Cataxos , les Comanaxos des frontières de
Porto-Seguro et de Baliia , les Carivis , les

Sabucas, les Murus, les Mundrucus.
Toutes ces tribus et l)eaucoup d'autres

,

dont il est question dans l'ouvrage des voya-
geurs que nous venons de nommer, ressem-
blent, par leur type général d'organisation

,

aux races brasilib-guaraniennes.

BOUCHE. Yoij. Ylnlrodudion
BOUDDHA. Xoij. Bouddhisme.
BOUDDHISME.- On a assigné à la civili-

sation chinoise une origine très-éloignée et

assez singulière. Diodore s'était contenté de
porter les colonies égyptiennes en Assyrie,
eu faisant de Bélus un Thébain, et de ses

compagnons de voyage les premiers prêtres
clialdéens. Les monuments des rives du Nil

fournissent assez d'allusions à des rapports
hostiles entre les deux nations qui, dans les

temps de trêves, peuvent bien avoir échangé
des idées. Huet, Kircher, Kempfer, Degui-
gnes, Langlès, sont allés chercher en Egypte
les éléments de la civilisation indo- chinoise

et ont fait de Bouddha un Egyptien. C'était à
la vérité, pendant que la priorité égyptienne
était à la mode et que les livres sanscrits

étaient à peine connus de nom. Un sinolo-

gue (117), qui est en même temps indianiste,

y est revenu dernièrement en s'appuyant sur
un texte fort obscur et fort contestable (118).

L'écriture idéographique, le culte des aïeux
et l'immobilité du cadre social sont les ana-
logies desquelles est sortie une opinion in-
soutenable
La figure noire et les cheveux crépus de

plusieurs idoles de Bouddha, vues dans l'ar-

clii|iel indo-fhinois, ont fourni un argument
plus spécieux, tant qu'on n'a pas connu phy
siquement les races humaines qui peuplent
ces îles, et qui font naturellement à leur
iniage les idoles de leurs dieux et demi-
dieux. Un bien plus grand nombre d'idoles
de Bouddha et même de Sammonokodon ont
les cheveux plats avec la face basanée, appa-
nnce physique bien plus semblable aux ra-

ces américaines, qui eurent, elles aussi,
des gouvernemenls immobiles et des hiéro-
gly(ihes. Les Xèques ou prêtres des Moscos,
les Caraïbes, caste sacerdotale errante, fai-
saient de longues processions que les Tam-
naz de l'Amazone continuent encore au-
jourd'hui, la tête affublée de masques repré-
sentant divers animaux, comme un bas-re-
lief de Tlièbcs ou d'Eiisandioul. Est-ce
une raison pour faire naviguer les Améri-
cains vers l'Egypte des Pharaons, ou les
flottes de Sésostris vers le golfe du Mexi-
que?

La préoccupation de la multiplicité et do
la diversité des espèces d'honmies et de leur
éternel éjiarpillement sur la terre force tou-
jours à recourir à des communications se-
condaires et dilTiciles, chaque fois qu'on dé-
couvre deux points de ressemblance. Au con-
traire, pour le dogme de l'unité primitive
d'espèce et d"h,iliiiali<in, de pareils accidents
sont des repères prévus et commodes; l'In-
dien, le Chinois, iieuvent otfrir les traits phy-
siques et moraux de l'Egyptien ou de l'Az-
tèque aux deux extrémités du monde et

prouver la fraternité première des races et
des traditions, à peu près comme on pliysi-
que trois points établissent un niveau.

« Moins que personne, dit E. de Sali s, je
serais porté à nier de très-anciennes com-
munications entre l'Egypte, l'Etliiojiie et
l'Asie maritime orientale et méridionale.
J'ai cru trouver dans ces communications la

solution du problème relatif aux races mé-
lives de la vallée du Nil. Les relations com-
merciales, môme timidement enl retenues,
portent quehiue jour un représentant des
deux intérêts à l'extrémité des limites géo-
graphiques des deux échanges. L'Arabie, la

Perse, la presqu'île indienne, l'Archipel, les

vaisseaux des Cliamites qui ne s'npiielaient
pas encore Phéniciens, furent le théâtre de
ces relations, où les deux parties finirent

i ar
recevoir chacune des idées après des mar-
chandises ; mais il y avait eu primiliveuieiit
un seul courant parlant d'une mélrojiole et

marchant graduellement vers des colonies.
Poser la métropole en Egypte, c'est mécon-
naître la loi qui fait rayonner l'espèce hu-
maine de l'Asie centrale, loi dont l'étude des
traditions historiques et religieuses fournit
en attendant des preuves dignes d'atten-
tion. M

Sans reprendre ici tous les ra]iprochemf nts

établis par Creuser, Norden, W. Jones, entre
le paganisme des Grecs-Egyptiens et le f:o-

lytliéisme indou, on peut noter certaines
coïncidences, moins connues et non moins
remarquables : la vache dans lacpielle Myce-
rinus ensevelit sa fille ]iour la purifier ne
raiij)elle-l-elle pas les iiurifications et adora-
tions indiennes? Le vrai nom du fleuve d'E-
gypte et d'Ethiopie, connu assez lard des na-
tions greccjues, mais ancien comme la civi-

lisation égyptienne, est identique h celui de
la jirincipale branche de l'Indus d'où Eusèbe

'il7) M. r;iuil.ior. (118) M. Rlariislns Julien s'est iiiseril en laiii

contre la tia.'uclidii. (Jck?». nsin/., t'81'2
)
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tire une trôs-an^ienne colonie, NiUAb (eau

bleue). Nil si^iiiilc bleu en sanscrit, comme
bleu ou indigo en lan^^ue sémitique; la ter-

minaison imiienne ah se retrouve dans le

nom de Godab (119), atlluent des Didessa ou
Ni') blanc. Ces deux mois ressemblent prodi-

gieusement au persan khochab qui veut dire

bonne eau. Abraham, d'abord appelé Abram
et Brahma; Aram et Armen ne se trouvent-

ils pas plai'és au nœud des races de Sem et

de Japiiet, comme Menés et Menou au point

de jonction des peuples de Japhet et de

Ciiaui? Kousch n"est-il pas'à la l'ois le nom
de'Ia patrie du brahmanisme (l'Indo-Kousch,

Caucase indien), et de la principale race lia-

sanée issue de Cham? Les tribus schatria

émigrées de l'Indo-Bactriane ont fourni,

nous allons le voir, plusieurs nations au
Caucase occidental; on aurait dû remarquer
CH outre que la troisième caste, les Vaisia

s"apj)elaient aussi Aria, nom des nations de

l'Iran ou Ariane.
Tirer d'Egypte avant VErode la civilisa-

tion indienne ou chinoise, ce serait renouve-
ler le procès de Niebuhr h Ïite-Live, mais
avec de bien pires chances : ce serait pré-

tendre savoir l'histoire d'Egypte mieux que
Moïse né, vieilli en Egypte et armé de toute

la science des Egyptiens (120). Après ÏExods,
on se rapproche effectivemenî des temps as-

signés au plus ancien des Bouddhas, réiorma-

teurs homonymes presque aussi nomlueux
que les zoroastres. Mais les traditions de

l'inde font émigrcr Bouddha au nord-est ;

celles de la Chine le font entrer par l'ouest.

Ceci nous ramène aux Tchinas ou premiers
civilisateurs de ce grand empire.

Le code de Menou mentionne un très-an-

cien schisme suivi de l'émigration de plu-

sieurs tribus hors du territoire sacré : Les
Yavanas (Ioniens, Pelasges ou Hellènes),
les Sacas (Saces ou Scythes) , les Paradas
(Parthes), les Pahlavas (Pehlvis), et entin les

Tchinas. Tous ces émigrés ajipartcnaient à

la caste militaire et allèrent former de gran-
des nations. Les Tchinas pénétrèrent en
Chiné par le territoire de Chem-Si et donnè-
rent leur nom au territoire de Tchin. Fohi
ou Bouddha devint leur chef spirituel.

Les lu ii.niisles modernes, comme embar-
rassés des richesses que chaque jour leur ré-

vèle dans les livres sanscrits, prennent tour

h tour des partis extrêmes sur la chronologie

extraite de ces livres et sur les dates de leur

rédaction. Il faudra bien pourtant que la

haute antiquité assignée par eux-mêmes h

la langue, mère conuuune des idiomes les

plus vieux, s'incarne dans une nation ayant
parlé et pro|iagé cette langue. Je fais celte

léllexion à propos de la date assignée par

(lin) D'AnniDiF., Lettres d'Abyssinie.

{\-H)\ Act. vu, 21.

(lit) M. Ailoliilu; Pi'U>l a lirnUtMiiciicnl ùt-sap-

proMVc {-rUc lrii(l;iiK'i' moilcnilsaiilc ilo Partiel;' /»-
r/irii, <laiis la i;raiule Knryclupi'ilie ullfiimndc de
'I'Ik'ixI. lÎFisr.N, iciii'aiifo rcproiluilc par II. TIk'oiI.

I'avie, /iei'HC (/es Deux-Mondes., I8i5. MM. I$cuBi-n

fl Pavie soiil foit p:Mi d'accord avec M. Tiuniii
(Journ. Asir.t., 7 o. lol)re lSi5), iiui aJincl U;ii!à

un jeune Indianiste (121) au code des lois

civiles et religieuses, dit de Jlenou , dont
la collection ou rédaction ne remonterait
qu'au viir siècle avant Jésus-Christ. Quand
cela serait vrai, une sim[)le analogie mon-
trera combien il faut reculer de ce point les

annales primitives de la nation. Le code de
Menou représente à peu près le Digeste do
Justinien, qui ne fut coiupilé que quatorze
siècles après la fondation de Rome. La ré-

daction des A'edas ou i)reuders livres sacrés

est au moins de quinze siècles antérieure à

notre ère ; et, comme Cuvier l'a fort bien

noté pour la Genèse que Moïse écrivait à pmi
près vers le même temps, un livre consi lé-

rable en suppose toujours d'antérieurs,

chants, traditions , poèmes, collections des
lois, de préceptes.

Mahabarat et Ramayana sont l'œuvre de
plusieurs générations de Rhapsodes; les

Vedas ont été remaniés vingt-huit fois par
de grands richis ou lettrés.

Le code de Menou délinit la tcrfo sainte

du brahmanisme l'espace compris entre

l'Himalaya, le Vindyha, la mer orientale et

l'occidentale. Ce pays s'appelait Arya-Bharta,

la patrie des hommes honorables. La preS'

qu'île du sud était nommée la forêt Dao<laca.

Ainsi, bien avant la rédaciion des lois de
Menou , la grande nation indienne avait

éprouvé une séi'ie de révolutions qui lui

avaient fait perdre son territoire primitif, la

Bactriane, et avaient altéré non-seuleuient sa

discipline politique et religieuse, mais jus-

qu'aux formes extérieures et aux dogmes de
sd roligion. L'irruption des Indous dans la

presi[u'île est attribuée aux triomphes des
sectes bouddhiques qui les refoulèrent au sud
parmi les barbares Rakchassas, Vedars et Cou-
roumbars. Un peu plus tard, le bouddhisme
envahit toute la péninsvde, et même l'île de
Ceylanoii il est ilétinitivement resté depuis.

Mais vers le commenceuient de notre ère,

le brahmanisme parvient à expulser les

bouddhistes de toute la presqu'île et à plus

forte raison du territoire d'Arya-Bharta. A
cette époque on rapporte tous les grands
monuments religieux. Deux siècles avant
Jésus-Christ, l'archileclure sacrée taille les

grottes d'Ellora,Mahabalipouram,Eléphanla,
Salsette, qui, malgré leurmagniticence, an-
noncent, dit-on, un culte primitif et clan-

deslin. Puis viennent les pagodes de Tri-

chinopoli, Maddura , Jaggernaut, Chiilam-

brain, (pii, s'élevant au grand jour, attestent

un nouveau déveloi)pement de l'art et un
triouq)he détinitif du culte

Ces suppositions répondraient amplement
h Cuvier, demandant connnent les Crées d'A-

lexandre n'avaient rencontré dans l'Inde au-

l'Iiide do grands Ktats civilisés, plus de 5,000 ans

avant .Ii'siis-C.liiisl. Il admet dans le Cadicniirc des

trouilles oeeasioiiiiés par des schismes religieux,

plus de viiiijl >ièrlc>s a\aiil notre ère. Les réformes

avaient di'i;! les icie. s limuMlii(iues, si les réformateurs

ne s'aiipelaitiil pas l'dj.ldlia. Il est iitiled'ajontcr que

M. Troycr n"a pas puisé ses opinions dans les textes

de Legenlil ou dans les rêves Je Bailly.
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cuiKios jj,rimii!s niDiiuniciUsqui ont faitdepuis

railiiiiiatifui des voyageurs. I] eût été juste

(le remarquer que les historiens contempo-
rains d'Alexandre n'ont presq^uo rien laissé

sur sa camnaj,ne indienne, qui d'ailleurs fut

dirigée vers le nord de Tlndus, pays froid,

'neigeux et pluvieux, où les monuments se

conservent très-mal, et où, pour cette raison

et pour d'autres, on avait pu juger à propos
de n'en élever (pie de très-médiocres, en
réservant les plus beaux pour un climat
conservateur. La date très-moderne attribuée

à ceux-i^i, en les rapportant à la seconde oc-
cupation de la presqu'île par le brahnii-
nisme, serait déjà bien reculée si, comme
rien ne s'y oppose, ils étaient rapportés au
premier établissement, période de zèle et de
richesse aussi favorable au développement
artiste qu'une période de réaction. M(^m but
est moins de contester leur jeunesse que lie

faire des réserves pour leur plan, lequel, ex-

pression des dogmes mêmes de l'indianisme,

devait avoir été réalisé bien des fois, soit à

ces lieux, soit à d'auties où le temps, les ré-

volutions politiques, l'inclémence de l'air en
avaient abrégé la durée. C'est ainsi que lors-

(îue les temples égyptiens croulent, on s'a-

]ierçoit que leurs pierres avaient déjà été

employées à des é(ri(ices antérieurs dont la

f(jrme actuelle n'avait été (Qu'une dernière
édition.

M. Lepsius a proclamé l'origine imloue
tie l'architeclure égyptienne même à ses

l)ériodes les plus antiques.
I.a conquête de l'Inde par Bacchus est une

traduction grecque des expéditions de Sé-
sostris sous le drapeau d Osiris. Euripide
n'avait conduit Bacchus (pi'à Bactres ; c'est

plus tard qu'on lui fit conquérir l'Inde. Mais
Osiris, Iswara, Yaho-Sir sont un mythe in-

dou bien antérieur, et les gens ipii tirent

d'Egypte la religion et ran'IiiliMiiirc des
InUous oublient ([ue les plus .iMcicnnes py-
ramides sont souvent attribuées aux pas-

leurs, et ([ue ces pasteurs étaient de la race

Ariane ; qu'il y avait jiarmi eux des astro-

nomes catiables de réformer l'année vague
])ar l'addition des jours épagornènes et à

plus forte raison d(3S savants déjà versés

dans l'architecture. On oublie qu'une expé-
dition venue du Khorasan ou de la C!Kd(Jée

sous la conduite d'une reine Sémiramis fut

maîtresse de l'Egypte trois mille ans avant
Jésus-Christ. On oublie que les meilleurs
critiques d'Alexandrie font venir de l'Inde

la philosophie et la science égyptienne, en
passant par l'Ethiopie.

Avec les avantages que leur font aujour-
d'hui les indianistes, Langlès, Kircher et

Keiiipfer, au lion de faire arriver leur Bou-
dlia égyptien |)ar Siam ou Canton , lui fe-

raient traverser le Malabar, le Carnatic,
en répandant avec sa réforme religieuse les

plans des architeclures égyptiennes. Car les

architectures se ressemblent autant que les

religions et plus que les races 1 Mais les

Iraciitions de nationalité n'ayant jamais été

interrompues chez les brahmes, comment
leur orgueil artiste, leur discipline reli-

gieuse auraient-ils condescendu à accepter
les plans offerts par des étrangers qui eux-
mêmes se targuaient de possécïer des arts et

une religion nationale ? Ils se trompaient
sans doute , et la ressemblan(>e actuelle au
lieu d'être un hasard, inovenait d'une com-
munauté d'origine, oul)liée ou dissimulée
par des Africains I Celte communauté était-

elle oubliée par les brahmes? Les Africains
étaient des liarfiares 1 les brahmes s'en sou-
venaient-ils encore ? Leur orthodoxie re-
poussait des schismati(iues excommuniés !

La défense de sortir de la terre sacrée
de l'indianisme ou du brahmanisme est un

.fait commun à toute la durée de ce vieux
peuple et résulte naturellement de ce qu'il

s'est toujours regardé comme un peuple
privilégié. La menace et la pénalité présup-
posent le délit qui avait été fréquent et

grave dès les tcmjis les plus reculés. Le
dénombrement que nous avons déjà em-
prunté aux lois de Menou est un index
de trilius hérétiques en m(5me temps qu'une
liste d'émigrés. C'est surtout parce qu'on
s'était aperçu que la foi se corrompait vite

loin de la métropole , qu'on cherchait à y
retenir les fervents et les timides ; ou plutôt
qu'on déclarait étrangers et ennemis les

aventureux qui allaient poursuivre au loin

d'autres climats en y portant d'autres
mœurs , d'autres dieux 1

Le cercle entier de la civilisation et de
l'histoire s'est déroulé sur ces nations asia-

tiques que nous retrouvons encore aujour-
d'hui fidèles à leur polititjue exclusive, et,

peu s'en faut, à leur système religieux.
Seulement, comme le monde regorge d'ha-
bitants et d'idées , la protection du sol sacré
s'exerce moins par la défense d'en sortir que
par le chfltimcnt de l'émigré qui tenterait

d'y rentrer. A la Chine, il est puni de mort!
Le Brahine, désarmé du glaive temporel,
a excommunié Dwarnakat-Tagor malgré ses
richesses , il aurait excommunié Rammo-
han-Boy, malgré sa science et malgré la

protection des Anglais !

Le double aifront de l'étranger qui viole

le pays par la force, et du national qui
insulte le pays par le doute en le quittant
et y revenant, est un fait social fréquent
et bien antérieur aux temps modernes. Mais
les exemples des temps modernes aident
puissamment à conqirendre les analogies de
l'antiquité. Les invasions des Afghans et des
Perses dans l'Inde renouvelaient la des-
cente des peuples d'Iran. Les principautés
arabes de Cannanore (1-22) , les monarchies
aliyssines de Malabar sont un dernier jalon
du mélange des |)euplcsaux bords de l'océan

Erythrécn. Les Banians de Mokha et de Zan-
guebar, avec leur métempsycose et leurs va-
ches sacrées, ne montrent-ils jias la roule
par laipielle leurs aieux vinrent oublier
l'Inde et commencer l'Egypte sur les côtes
et les montagnes d'Ethiopie?

(!22) Tliéod. r.vvu: , ncime des Daix-MvKdc

I>I(.T10\>'. D'.\>THROrO!.Or.IE.
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BRETONS Voy. Europe moderne.
BROSSES (Président de. ) Voy. Langues.
BROUSSAIS, réfuté. Voy. Encéphale et

Physiologie intellectuelle.

BRUNE (Race). Voy. Malaise.
BUCHEZ. Yuy. Langage.
BUFFLE. Voy. Boeuf.

c
CABANIS, réfuté. Voy. Physiologie in-

tellectuelle.
CAFRES. — La race nomade et guerrière

qui liabite les parties orientales de l'Afrique,

situées au nord du pays des Hottentots , race

à laquelle appartiennent les tribus des Aiua-

kosas et des Amazulas bien connues par

leurs déprédations, n"a jamais été confondue
par les voyageurs avec les races au milieu

desquelles elle est placée, celle des Hotten-
tots d'un côté, et de l'autre, celles des nè-
gres. Les Cafres, en ctlet, diffèrent de ces

deux groupes de nations africaines par cer-

tains caractères très-frapiiants, ce qui n"em-
pôche pas qu'ils n'aient en commun avec
elles d'autres caractères assez iniporlanls.

Les Cafres, et plus particulièremeul quel-

ques-unes de leurs tribus, s'écartent beau-
coup, par les traits et par la conformation de
la tête, du type des races prognathes; aussi

les écrivains qui forment principalement

'eur opinion d'après la considération des

^raits du visage, les ont-ils rapprochés soit

ies Arabes, soit des Européens. Rien cepen-

lant n'est |)lus loin de la vérité que l'idée

qu'ont eue quelques personnes de leur at-

Iribuer une origine arabe. Ce sont des

hommes à chevelure laineuse, et, dans
quelques tribus, à peau noire, chez lesquels

on trouve tous les caractères généraux du
nègre, quoiqu'à un moindre degré que chez

les naturels de la Guinée. Môme dans cer-

taines tribus, qui passent pour être plus

éloignées du type nègre et qui sont indubi-
tablement de race cafre, on trouve des in-

dividus qui,îsi on les rencontrait en Europe,
seraient saris hésitation déclarés de vrais

nègres.
Les principales tribus connues pour ap-

partenir à la race cafre sont les suivantes :

1" Les Cafres méridionaux comiirenant

les Amakosas, les Amathymbas ou Tambou-
kis , les Amepondas et d'autres encore ;

2" Les Amazulas, les Vatwas et d'autres

belliqueuses tribus nomades, qui depuis
peu (le temps se sont avancées de l'intérieur

vers le sud (en supposant toutefois qu'elles

ne doivent pas ôlre comprises dans le groupe
précédent);

3° Les habitants de la baie Delagoa qui

rossendjlent plus qu'aucune autre tribu no-

made , à des nègres sauvages et dégradés ;

4.° Les Hechuanas et toutes les nombreuses
tribus, situées vers le nord et dans l'inté-

rieur, parmi lesquelles on parle la langue
sichuana.

Les Amazulas sont un peuj>le nomade et

guerrier, appartenant, ainsi que je viens de
10 dire, h la race cafre, et (|ui a vaincu et

exterminé les anciens habitants du pays si-

tué au sud de la baie Delagoa. Ils formaient
un royaume barbare d'une grande étendue,
dont l'organisation contrastait fortement
avec le gouvernement patriarcal sous lequel
vivent encore les autres tribus de la même
race. Ce sont de beaux hommes, et qui, à ce
que l'on assure, ont sur toutes les autres
branches de la race cafre une supériorité
marquée relativement à la taille et à la régu-
larité des traits. Le capitaine Owen dit que
ce sont « de beaux nègres gramis, robustes
et vaillants, qui ont dans leurs manières,
quelque cliose de franc et d'ouvert, et dans
leur port une aisance et une noblesse re-
marquables. »

Les habitants de la baie Delagoa sont
aussi de race cafre, comme leur langage
l'indique, mais ils sont dégradés par 1 état

.de subjugation auquel ils ont été réduits, et
aujourd'hui ils se rapprochent par leurs
caractères physiques des nègres de la

Guinée.
Les Cafres, généralement parlant, se mon-

trent à nous comme un peuple très-
supérieur, quand nous les comparons aux
habitants des hameaux isolés de la Nigritie
centrale. On ignore encore d'où leur vien-
nent les rudiments d'arts qui existent parmi
eux, et les germes du développement moral
et intellectuel qu'ils nous présentent. Une
de leurs habitudes semble indiquer une
source étrangère : ils pratiquent tous sans
exception le rite de la circoncision, quoi-
qu'ils ne se rendent point'compte de l'origine
decette coutume, eln'aienl àcetégardaucune
tradition. 11 est probable que c'est là un
reste d'anciennes coutumes africaines, qui,
comme on le sait, ont été partagées autre-
fois même par les Egyptiens.

Tandis que les nations plus barbares de
l'Afrique vivent dans des hameaux isolés
les Cafres sont réiuiis en grandes sociétés,
dont chacune obéit à un seul chef. Tout eu
étant à demi nomades, ils habitent dans des
villes d'une grande étendue, et très-popu-
leuses, qui ressemblent à de vastes camps,
et qu'ils déplacent en effet queli[uefois.
Leur habillement est des jihis simphvs, et
pour les hommes se réduit presqu'à un
manteau; les femmes, un peu plus couver-
tes, ont des vêtements de peau tannée.
Les Cafres ont de très-grands troupeaux

de bétail; ils se livrent aussi à l'agriculture
;

ils ont des champs, des jardins dans lesquels
ils récoltent du mais, du millet, des fèves,
des melons d'eau; ils font du pain et de la

bière, et ils fabriquent, avec un mélange de
sable et d'argile, des poteries auxquelles ils

savent donner la cuisson convenable. lis •
connaissent l'usage du fer et du cuivre, c
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j^ossè.lo.il l'iii-l, (]o tiavailler ces niélaiix dont
ils se S'jrvcnt pour faire non-seulement les

outils nécessaires aux usages domestiques,
mais encore divers ornements.
Les Cafres ne sont pas, comme l'ont cru

quehjues écrivains, entièrement dénués
(le religion. Ils croient à un être suprême
qu'ils désignent sous le nom d'Uliluiif/a

« le Sui)rôine, » et assez souvent aussi sous
le nom hottentot (VUlilia, c'est-k-dire « le

lîeau » Ils croient môme à l'immortalité de
l'Ame, mais sans qu'il en résulte pour eu\
l'idée d'un état do récompense ou de puni-
tion après la mort. Us ont quelque notion
d'une providence, et font des prières pour
le succès de leurs expéditions de guerre ou
de chasse. Ils pensent que les âmes de leurs
anrêtres veillent sur eux, et quelquefois ils

invoquent leur aide. Ils regardent le ton-
n'>rre comme un résultat de l'action immé-
diale de la Divinité, et quand une personne
a été tuée par la foudre, ils disent qu'Uli-

lunga a été parmi eux: dans ce cas il leur
arrive souvent de ti'ansporter ailleurs leur

iiaiiitation, et d'offrir en sacrifice un jeune
taureau ou un bœuf.

Ils ont certaines superstitions assez scm-
blal)les à celles qui se rattachaient au cvdte

l'idicule rendu parles anciens Egyptiens aux
.animaux. Si une personne a été tuée par un
éléphant, ils offrent un sacrifice dont le but
paraît être d'apaiser le démon sous l'impul-
sion duquel l'animal est supposé avoir agi.

Parfois ils imaginent qu'un shuluga, un
esprit, réside dans un de leurs bœufs, et ils

cherchent par des prières à se le rendre pro-
pice, quanil ils partent pour quelque expé-
dition de chasse.

lAi professeur Lichlenstein expose, dans
les termes suivants, les caractères physiques
des Cafres :

« Les diverses tribus de cette grande na-
tion ont dans les formes générales du corps
et dans les traits du visage, des caractères
qui leur sont communs à toutes, et qui ne
se retrouvent dans aucune autre nation
.ifricaine. Ils sont bien plus grands, plus
forts, et leiii s membres sont beaucoup mieux
pioportif)nnés. Leur peau est brune , leurs
clicveuv sont noirs et laineux; leur physio-
nomie a quelque cliose de tout [lariiculier

(pii ne permet pas qu'on puisse songer à les

comprendre dans aucune des races que nous
avons mentionnées ci-dessus. Ils ont le front
élevé et le nez des Européens , les lèvres
épaisses des nègres, avec les pommettes
hautes et proéminentes des Hottentots. Leur
langage est sonore, suave et harmonieux,
nvec des clappements dans l'articulation.

Leurs radicaux sont d'une ou do deux syl-
labes dont le son est simple, sans diphthoii-
giies; leur |)rononciation est lente et dis-
linrle, a cenluée sur la dernière syllabe.
l,(Mns i|jll'('>renles tribus ne parlent pas toutes
lin mémo dialecte, mais celles qui sont le

p.us éloignées les unes des autres se coju-

{irenuent pourtant eu'-ore. »

Les tribus bechuanas, d'après la descrip-

tion qu'on nous en fait, sont, sous le rap-
port des arts et de la civilisation, supérieures
aux tribus des Amakosas. Elles habitent de
grandes villes, ont des maisons bien bAtics,

cultivent la terre et savent conserver les ré-

coltes d'une année à l'autre. Leur physio-
nomie les place de même à un degré au-
dessus des Amakoses ; la teinte tle leur peau
est [)lus claire, leurs traits se rapprochent
plus de ceux des Européens, et sont souvent
môme vraiment beaux.
Au nord-est du pays des Batzegurs les plus

méridionaux de tous les Bechuanas, le long
de la partie élevée qui limite le bassin du
Garicp, on trouve encore des peuplades plus
avancées dans la civilisation. Dans le pays
des Tammahas, M. Campbell vit, non loin

de .Mashow, ville qui ne contient pas moins
de dix mille âmes, des champs de blé de
[ilusieurs centaines d'acre. Chez les Mu-rutsis
à 1(50 milles géographiques nord-cst-quart-
est de Litakou, il fut tout <i fait surpris des
ju'ogrès qu'il trouva dans les arts et l'indu'^-

trie; les Muru.tsis cultivent le sucre et le

tabac, fabriquent des rasoirs et des couteaux
avec un fer qui vaut presque de l'acier, se

construisent des maisons en maçonnerie et

les ornent de pilastres et de moulures.
Plus loin encore, vers le nord-est, sont les

Macquainas, peuple plus nombreux et plus
riche que les Murutsis. Ceux-ci reçoivent
des Macquaïnas, de la verroterie qui est la

monnaie du pays; ces derniers les reçoivent
eux-mêmes des Mullaquam, ou les obtiennent
indii-cctemenf, parla voie du commerce, des
Mahalaselys, grande nation située au nord-
est des Maccjuaïnas. Les Mahalaselys, aussi
bien que leurs voisins les Matebeeylai, ont
la peau brune et les cheveux longs. Ils por-
tent des vêtements, chevauchent sur des
éléphants, ont des maisons à escaliers et

« sont des dieux. » Cette expression est ha-
bituellement employée pour désigner les

Européens avec lesquels les Mahalaselys
sont ainsi assimilés et «placés sur un même
niveau. Toutes les nations dont nous venons
de parler, doi)uis les Murutsis jusqu'aux
Mahalaselys, ont l'art de mitiger la violeii((î

de la |ieîite-vérnle, au moyen de l'inocula-
tion qu'ils [trafiquent au visage, dans l'es-

pace intersurcilière.

CALIFOllNIENS. — Un voyageur moderne
nous assure que dans la niissiiui cs|iagnol(' de
Californie, il se trouve fréqucnuiienl jus([ir;i

dix races différentes d'indigènes, dont cha-
cune parle sa langue particulière (l:i3). Mais
des renseignements plus précis fontlés sur
les observations des missionnaires qui ont
longtemps résidé parmi les indigènes, rédu-
sent leurs langues à quatre et môme défini-
tivement à trois, qui sont les langues-mère •;

de toutes les autres /12'i). Ce sont les lan-

(125) KoTZKniiiî's, Voyiiiclo CnVifornni. Roinarks ti'm})ornl csphituahj liasla it liemiw présente; sacncin

liy Uic naliir.nlist of rhc pxpc.lilion, vol. III, pag. Til. de ta liialoriii numiiscrita fvniiada en Mexieo aiin iL'

(t'2l) pointu de la CaHl'ornin y de su eonqnialit 175, por cl P. Ve.negas de i.a C. m; J. ; Maihiil,
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giu'S cocliiini, pericu et knetlo : la pio-

iiiière est la même que la langue laymon,

car les Laymons sont les Cocliimis sep-

tentrionaux; la langue loretto a deux dia-

"lectes, le cuaycuru et l'ucliiti. Ces trois

langues, ou si' l'on veut, les trois nations

qui les parlent occupent, en Californie,

luic étendue à peu près é,j;alc. Les tribus

particulières sont désignées chacune par

tpielque nom barbare et l'on en peut trou-

ver la longue liste dans les histoires de

ce pays, mais il nous semblerait fort inutile

de les reproduire ici.

Le climat de la Californie est chaud et sec

à un degré excessif. Le sol, généralement

stérile, est, sur un grand nondjre de points,

pierreux ou sablonneux, et le manque d'eau

s'y fait beaucoup sentir. En somme, ce cli-

mat est, à tous les égards, précisément l'op-

])Osé de celui du climat qu'on trouve dans

la région du nord-ouest, où il y a abondance

de collines boisées, tantôt tapissées de ver-

dure et tantôt à demi ensevelies sous la

neige. On sait, depuis longtemps, que les

Californiens sont d'une couleur beaucoup
plus obscure que les indigènes de l'Améri-

que en général. La Pérouseles compare aux

nègres des Antilles (125) ; il dit :

« La couleur de ces Indiens qui est celle

des nègres, la maison des religieux, leurs

magasins qui sont bâtis en briques et en-

duits en mortier, l'aire du sol sur lequel on

foule le grain, les bœufs, les chevaux, tout

enlin nous rappelait une habitation de Saint-

Domingue ou de toute autre colonie. » Dans
un autre passage, il s'exprime encore plus

positivement et avec plus de détails : « Leur
couleur, dit-il, est très-approchante de celle

des nègres dont les cheveux ne sont point

laineux; ceux de ce peuple sont longs et

très-forts ; ils les coupent à quatre ou cinq

pouces de la racine. »

Un écrivain estimable qui accompagnait
La Pérouse en qualité de naturaliste, M. Roi-

lin, dit que les Californiens, quoique placés

dans l'hémisphère nord à la même distance

de l'équateur que les Chiliens dans l'hémi-

sphère sud, ont avec ceux-ci très-peu de res-

semblance. « La taille des hommes est plus

haute et leurs muscles mieux prononcés;

mais ils sont moins courageux et moins in-

telligents. Ils ont le front bas, les sourcils

noii-s et épais, les yeux noirs et enfoncés, le

nez court et déprimé h sa racine, les pom-
mettes saillantes, la bouche un peu grande,

les lèvres épaisses, les dents fort belles, le

menton et les oreilles de forme ordinaire.

Ils sont d'une indolence extrême, sansindus-

trîe, peu curieux, et presque stupides : ils

jHjrtent, en marchant, la pointe du pied en
dedans, et leur démarche i)eu assurée décèle,

au premier coup d'uiil, leur caractère de pu-
sillanimité... Les Californiens ont la barbe
plus fournie que les Clnliens. ><

il semble «l'après cette description que
la couleur n'est pas le seul trait par leciuel

les Californiens se rapprociienl des types
que l'on observe en d'aulri'S points de.s con-
trées tropicales, de ceux (pie nous présen-
tent, i)ar exemple, les nègres de la côte de
Guinée, les indigènes de la Nouvelle-Guinée
et ceux des Nouvelles-Hélu'ides.

Au nord de la Californie, la côte, comme
je l'ai dit, porte le nom de Nouvelle-Cali-
fornie. Les haijitanis de tout ce pays que
les Espagnols depuis longleuii)S revendi-
quent comme leur api)ai'ti'nant, nous sont
à peine connus. Cependant, nous devons h

M. Choris, des dessins et des portraits de
quelques naturels du port de Saint-François,
point qui appartient ^^ celte province. Ces
hommes paraissent constituer une belle

race, et, par leur couleur, qui est très-fon-

cée, ils ressemblent aux habitants de la Ca-
lifornie.

CjVNARD et OIE. — Les divers ouvrages
qui ont traité de l'agriculture nous appren-
nent que le ranard fut élevé [lar les anciens,
qu'il peuplait leurs liasses-cours et leurs
pièces d'eaux. 11 serait difficile de fixer l'é-

])oque où le canard commença à devenir un
oiseau tlomesticiue, parce qu'il n'est pas
pour l'agriculteur un oiseau d'une utilité

aussi grande que les [)Oules, cjui, par leurs
œufs , ilonnent une nourriture abondante.
Le Nord est In patrie du canard sauvage;
mais dans ses migrations, vers les régions
méridionales. Les faits suivants établiront

que la domesticité de Foie ne commença pas
dans le Nord. On peut, dans les oies sauva-
ges de nos pays, reconnaître deux espèces :

l'oie des moissons, anas segetiim, et l'oie

commune, anas anser. La {iremière semble
plus nombreuse que la seconde ; cependant,
jamais on a pu en faire un oiseau domesti-.
que, quoiqu'elle n'ait rien qui la distingue
de l'autre, ni dans la forme, ni dans la gros-

seur, ni dans les habitudes.
CANARIES. Voy. Aborigènes.
CANÏABRES. Yoy. Aborigènes.
CAP... mois dérivés de cette racine. Yoij.

Etymologie.
'

CARACTÈRES ANATOMIQUES DE L'HOM-
ME. — 1° On doit signaler en premier lieu

un ensemble de dispositions anatomiques
qui sont en rapport avec la destination bi-

pède de l'homme. Rien de mieux établi que
ce point de physiologie : nulle part on ua
trouvé de trdjus humaines allant à quatre
pattes.

2° Une autre série de caractères distinc-
tifs se lire de la comparaison du cerveau de
l'homme avec celui des aulrcs espèces ani-
males.

3" Une troisième source de différence en-
tre l'homme et les autres animaux découle
en partie de la précédente; eWc se rapporie
aux proportions du crAne avec la face. Ces
projiortions se mesurent par l'ouverture de
l'angle facial, par l'examen conqjaratif des
aires du crAne et de la face, et, juscpi'h un
certain point, par l'ouverture de l'angle oc-

i'iUT, i'", l. l". Voy. aussi Vmf.h, Mithridales, (125) Voyage de La l'éiouse; Pnris, ÏTJI,
lU' IV, s. 185. iii-'i", |). 20Ô.

loin. II,
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cipilal de Daubeiitoii. On (rompra dans un
aiifre article (Trou occipitai. , Crâne) tics

délails sur ces modes de mensuration; éta-

blissons seulement ici les résultats qu'ils

nous donnent. Nul animal n'a l'angle facial

aussi ouvert (jue celui de l'homme. L'orauj.;-

outang, qui se rapproche le plus de nous en
raison de la saillie de son front, reste en-
core à une liieii grande distance des races

liuraaines le moins bien partagées à cet

égard. 11 est même jjIus loin de riiommeque
l'avait supposé Camper; car, reconnaissant
que l'angle descend dans certaines races hu-
maines à 70 degrés, il avait évalué à 58
l'angle facial de l'orang. Or Owen a démon-
tré que l'angle facial ne s'élevait à 58 que
sur les têtes do très-jeunes orangs, et on
sait qu'à cette é|ioque de la vie leur crâne
est très-dévelopjié relativement à la face ;

leur cerveau atteignant très-]iromptement
son développement complet. M. Owen ré-

duit à 35 degrés l'angle facial de l'orang

noir ou chimpansé, et à 32 degrés celui de
l'orang roux.
L'examen comparatif des aires du crâne et

de la face, facilité i)ar une coupe verticale

autéro - postérieure , qui sépare la moitié
droite de la télé de la moitié gauche, per-
met d'embrasser d'un seul coup d'œil 1 am-
pleur [iroijortionnelle du crâne et de la face.

Chez l'houaue, la loge cérébrale surmonte
et couvre la face ; chez les animaux, elle est

relativement très-petite. On observe de plus
chez les animaux un changement de rap-
ports entre ces parties ; la loge cérébrale
étant rapportée en arrière et la face en avant,

comme si l'une avait tourné autour de l'au-

tre. Il résulte de là , et c'est un des mille

arguments qui, de nos jours, ont ruiné la

phrénologie ou plutôt la crânologie, il ré-

sulte, dis-je, de cela, i(ue la ligne faciale

peut être extrêmement fuyante, bien que la

jiartie antérieure du cerveau s'élève à peu
près verticalement : c'est ce dont on pourra
s'assurer en l'cgardant sur une tête de che-
val les aires ilu crâne et de la face. Ces faits

avaient déjà altiré l'attention de M. Bou-
vier. Quant à l'angle occipital deDaubenton,
il est excessivement aigu chez l'homme, et

s'ouvre davantage dans les espèces animales,
à mesure que le trou occipital se porte plus

en arrière.

'i-° Les incisives des quadrupèdes sont jjor-

tées par deux os accolés l'un à l'autre sur la

ligne médiane, et placés entre les os maxil-
laires supérieurs; ces os, cju'on nonuue iii-

lermaxillaires, manquent dans l'espèce hu-
maine. 11 ne faut pas exagi'rei- la valeur de
ce caractère, car l'os inlermaxillaire existe

chez le fœtus humain, et, d'une autre ]iart ,

on a eu l'occasiim de vérilier sur un chim-
jiansé, qui mourut à Exeter-Change, que
cel animal n'a pas d'os intermaxiilaire , ou
plntôl <pn.' chez lui il se snude cDunne chez
l'homme. Déjà T\>on et Danbenton avaient

annoncé (ju'on ne trouvait pas cet os dans
le chimpansé. Les vestiges de l'os inter-

maxiilaire dans l'espèce humaine ont été

considérés nar Ackermann (immu^ une

fireuveque la tète de l'hounne aurait oITert,

à une certaine époque, la c<jnlVj|-mation de
celle de la brute. 11 dit : Fuere lewporn, quœ
antediluviatia diiimus, v.bi Un ilespecta et

objecta erat hiimana species, ut hrulurum uni-

mantium nalurœ non œquivaleret tantum, sed

et infra eam dcpri»iaretur 11 ajoute plus
loin : Os intermasillare, ajierto iiiduio ; ali-

quando in homine nuijcillas, uti in brutis ma-
yis versiiK anteriora protrusas fuisse. On ne
peut alléguer aucun fait à l'appui de cette

opinion.
5° Les dents de riiomme sont presque ver-

ticales, placées en série continue, et n'of-

frant pas de scnsililes dillérences dans leur

hauteur, tandis que les canines des singes

dépassent de beau.'oup le reste de l'arcade

dentaire. Cuvier cite un animal fossile, Ya-
noploterium, couu! e offrant seul avecriiom-
me la paiticularitéanatonijque dont il vient

d'être question. Entin, la saillie du menton
distingue encore la mâchoire de l'Iiommede
celle des quadrupèdes. Chez ces derniers ,

les arcades dentaires, organes de préhen-
sion des aliments , dépassent de beaucoup
le menton.

6" Le sternum de l'homme adulte est court

et coujposé seulement de trois pièces; celui

des autres mammifères est projJortionneHe-
ment plus long, et olfre une pièce au niveau
de chaque intervalle des cartilages costaux.
Galien, qui vraisemblablement n'avait dissé-

qué que des brutes, et surtout des singes,

avait donné se)>t os au sternum de l'homme,
et lorsque S\ivius voulut maintenir contre
Vésale l'infaillihilité du célèbre médecin de
Pergauie, il avança que les hommes, au
temps de l'ancienne Rome, avaient pu avoir,

.dans la charpente de leur robuste poitrine,

un plus grand nombre de jiièces (]u'on n'en
tiouve dans notre espèce dégénérée. Mais
cette asseition peut être mise a côté de celle

tl'Ackermann touchant l'os intermaxillaire.

Les squelettes des momies de trois mille ans
ne durèrent en aucune façon de ceux de no-

tre temps.
7° Aucun mammifère ne jirésente un bas-

sin configuré comme celui de l'homme. Que
l'on compare, dans les planches de Prichanl,
le bassin de Vorang et celui île l'homme, on
verra que sur le premier les os des iles sont

plus allongés, le sacrum moins large, tous

les diamètres transverses moins développés,
l'arcade des pubis à peine indiquée. Entre
le bassin du r/impansc et celui de l'homme,
1. s différences sont encore plus grandes.

8" Les bi-as de l'homme n'atteignent que
la partie moyenne, dt^ la cuisse, ceux du
cliinqiansé descendent au-dessous du ge-
nou, et ceux de l'orang s'étendent jusqu'à
son lalon ou à la cheville, suivant la remar-
que d(! M. Owen. Le pouce des singes est

moins dévclojipé (]ue celui de l'homme, et

.s'o]iposc moins facilement aux autres doigts,

et, suivant laremar(iue d'Eustache, ce pouce
Il est (pie la caricature du nôtre.

9 Le tissu cellulaire de l'homme, est dit-

on, plus mou que celui des autres animaux,
mais j(> coiifessc que je n'ai jamais jm ( on-
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cevoir coiiuiient , ainsi que Fa nvancô Blu-
menbach, et que l'a rî'pété J . Mi-ckel, riioninio

(ievrait à cette condition anatomique la fa-

culté de vivre sur tous les points de la

teiie.

10" On regarae comme caractère de la con-
formation anatOHii(iue de l'iiomme lobli-
(juité de son cœur, qui repose sur le dia-

piiragme au lieu de sapjiuyer sur le ster-

num, l'adhérence du périiarde au diaphrag-
me; mais il faut avouer ({ue certains singes
offrent la même disposition. Les artères ca-
rotides de l'homme ne forment point ce ré-

seau merveilleux [rete mirabilej qu'on trouve
chez un grand nombre de quadrupèdes ,

mais non chez loHs. L'homme a quaire ar-

tères tyraïdieimes, deux de chaque côté; il

n'y en a que deux dans les autres mammi-
fères.

J'emprunterai a Meckel, qui lui-même a
mis Blumenbach à contribution, l'exposé
dos autres caractères anatomiques de l'hom-
me. On verra qu'un bien petit nombre de
ces caractères lui appartiennent exclusive-
ment.

11" Dans les organes du sens on a signalé :

Pour le seus de la rue, le rapj)i'Ochement
des yeux, mais ils sont encore plus voisins

chez les singes ; l'absence ou l'état rudi-
mentaire de la membrane nictilante; l'ab-

sence du muscle suspenseur de l'œil ou
choanoile, qui manqueaussi chez les singes.

Pour le sens de l'uuie, la présence du lo-

bule de l'oreille el l'immobilité de son pa-
villon. Le lobule existe en petit chez quel-
ques siages, et l'immobililé du juivillou e^t

commun» à l'homme et au fourmiller, elle

parait d'ailleurs être chez l'honmie une con-.

sé.|uence du défaut d'exercice, et ne se ren-
contre que chez les peu[)les civilisés.

Pour te sens de l'odorat, l'absence du sac

ou organe de Jacol)son, couché sur le plan-
cher des fosses nasales de tous les autres
mammifères; la saillie du nez au devant do
la bouche. Cette dernière particularité existe

chez la guenon nasique et les maumiifères
pourvus de trom{)es.

Pour le sens du tonrher, entln, on a signalé

l'état lisse et uni de la ()eau de l'homme,
laquelle estbeaucoup moins pourvue île poils

que celle de tous les quadrupèdes et qua-
drumanes. A la vérité, les cétacés sont en-
core plus glabres que l'homme, mais ce n'est

pas avec cet ordre qu'on peut comoarer l'or-

dre (les bimanes.
Vl" Dans le si/stème mMscu^oirf, on a signalé

l'état rudimentaire des peauciers , et le

grand développement des muscles des fesses

et de la partie postérieure de la jambe.
I.'}" Dans l'appareil digestif, l'appendice

du cœcuni constitue des caractères tlistinc-

tifs de la conformation de riiomnic.
l'i-' L'appareil delà (jénéralion ùlfro aussi

quel(|ues particularités.

Ne pouvant nous arrêt;»r ici h faire res-
sortir les merveilles de l'organisalion do
riiomme, ce ifui exigerait des développe-
ments considérables, nous nous jioi'nci'ons

à dire fiuel([ues mots de la conformali'in de

sa main, dont la perfection l'épond à celle

de son intelligence. Composée d'un grand
nombre d'os qui lui transmettent, les uns
beaucoup de solidité, et les autres une mo-
bilité très-grande, elle est pourvue de mus-
cles extrinsèques qui donnent lieu à do'
mouvements de totalité et à des mouvements
partiels relatifs aux doigts, et des muscles in-

trinsèques qui agissent exclusivement sur
ces dernières parties. Le pouce, plus court,

plus gros, plus mobile que les autres doigts,

est placé sur un plan antérieur à celui qu'ils

occupent, et il leur devient ainsi o|-posable;

ce qui transforme la main en un cjuadruple

compas à branches brisées, compas qui, des-

tiné à apprécier les forilies et à saisir des
objets peu volumineux, termine lui-même
les branches du grand compas formé par les

membres supérieurs, et destiné à saisir, à

embrasser les corps d'un grand volume. Les
doigts constituent de petits membres qui
sont au corps de la main ce que les grands
sont au corps proprement dit, et les parties

qui les constituent sont entre elles ce que le

bras et l'avant-bras sont l'un à l'égard de
l'autre. Ainsi, la première phalange et l'hu-

mérus exécutent de part et d'autre les grands
mouvements ; la seconde est, par son extré-

mité supérieure, un petit cubitus qui s'étend

et se ilécliit sur la jiremière, analogue, par
son extrémité inférieure, à un petit humé-
rus, etc. Tous les doigts qui forment des

limites sont pourvus de deux extenseurs,

tels sont le pouce, l'indicateur et le petit

doigt, ces deux derniers limitant l'espèce do
jialette qu'ils forment avec les deux du mi-
lieu. Les quatre derniers doigts ont deux •

longs fléchisseurs, le pouce n'en a qu'un, et

celui-ci ainsi que le cinquit'me ont de plus

un court fléchisseur, etc. Enfin, la pulpe do
chaïq^ue doigt, placée du côté de la flexion,

reçoit de gros vaisseaux et des nerfs volu-

mineux qui lui transmettent un degré de vie

et de sensibilité en rapport avec la délica-

tesse du tact dont elle est pourvue, et l'ongle

qui la soutient favorise l'exercice de ce sens
en résistant à la pression qu'elle exerce sur
les corps auxquels elle s'applique.

On a réuni dans le tal)leau suivant les

grandeurs diUérentcs de l'angle facial dans
l'homme et dans un certain nombre d'ani-

maux :

Les marbres précieux dus au ciseau de Phi-

dias et de Praxitèle prouvent que les Grecs
comprenaient cette théorie de l'angle facial.

Lorsqu'ils ont représenté des législateurs,

des sages, des poètes, auxquels ils voulaient J
donner un caractère auguste et vénérable, I
ils ont agrandi l'angle facial jusqu'à 90", et

ils ont encore augmenté ces dimensions dans
leurs statues de héros et tie dieux; dans V
Jupiter olympien, par exemple, la ligne f»

cialc est en dehors île la perpendiculaire e

for:ne un angle de 100".

Dans l'homme, la ligne faciale varie de
fio" à 85" pour les adultes ; chez les enfanis,

elle s'étend jusqu'à ÎKi" Celle preuve, àdc-
faul d'autres, pouirail sullire à |irouver que
ce n'est pas d'a]irès la ligne faciale qu ou
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peut alisolument mesurer l'inlel

tains singes ont la liji;ne faciale

que la plupart des nèj^res;

Européen enfant.

Européen ailulle,

Européen décrépit,

Nègre adulte.

Femme boschismanne,
Orang-oulang jeune,

Orang-oulang adulte,

Chimpanzé jeune,

GibliDTi eeiKlié jeune,

Giblidii reiiilré adulte,

Hiiiissetle liiiine,

Phyllostome vampire,

Hérisson,

Ours brun des Alpes,

Coati,

Loutre commune.
Putois,

Chien doguin.

Chien mâtin,
Renard,
Loup,
Hyène,
Lionne,
Léopard,
Phoque,
(iibbon syndactile adulte.

Sapajou,
Guenon Talapoint,

Magot,
Jeune mandrill.

Mandrill adulte,

Saïniiri,

Hurleur roux,

Maki rouge,

Lori paresseux.
Sarigue,

Kanguroo géant,

Lièvre,

Marmotte,
Porc-épic,

Aye-aye,
Unau,
Pangolin,

Babiroussa,

Cheval,

Bélier,

Dauphin,
Echidi;é,

Oniithorhynque,

i^cnce. Cer-

aussi droite

90»

85'

65»
70°

71»

67»

40»

C7»
66»

CO»
28»'

30»

25»

27»
31»

35»W
24»

31»

40»

20»

28»

52»
49»

65»

57»

52»

42»

35»

66»

47»

34»
45»

21»

25»
30»

25»

25»

44»
30»

39»
29»

23*
30»

25»
20»-

14°

Le poids du cerveau est au poids total

du corps :

CUez rilomme, enfant,

le Jeune lionnne,

l'Adulte,

le Vieillard,

le Gibbon,
le Saïmiri

le Siï,

l'Ouisliti,

le Coaïla,

le Malltrouctt jeune,

b; Calliirichc,

le Moue,
le Mangal:ey,

le Macaque,
le Magot,

le Paplon,

le Mococo,
le Va ri,

le Nuciulc,

25
2H
41
24
41
44
48
m
105
104
61

84
96

tbez la Taupe,

le Hérisson,

l'Ours,

le Chien,

le Renard,

le Loup,

le Chat,

la Pantlièrc,

la Martre,

le Forel,

le Dasyure Oursin,

le Wondjat,
le Kangourou géant,

le Castor,

le Lièvre,

le Lapin jeune,

le Lapin adulte,

l'Ondatra,

le Rat,

le Surmulot,

la Souris,

le Mulot,
l'Ornithorynque,

l'Eehidné,

l'Eléphant,

le Sanglier,

le Verrat,

le Cochon de Siani,

le Cheval,

l'Ane,

le Cerf,

le Chevreuil jeune,

la Brebis,

le IJœuf,

le Veau,
le Dauphin,
I« Marsouin,
l'Aigle,

le Faucon,

le Merle,

l'Alouette,

la Mésange à lète bleue,

la Mésange nonelte,

le Moineau,
le Serin,

le Tarin,

le Pinçon,

le Chardonneret,
la Linotte,

le Rouge-gorge,

la Pie femelle,

la Pie mâle,

le Geai,

le Choucas,

la Perruche,

le Perroquet,

le Pigeon,

le Coq,
l'Auiiiiche,

le Vaimeau,
le Pluvier,

le Canard,
l'Oie,

la Sarce'Ie,

la Tortue de terre,

la Tortue de mer,
le Lézard vert,

la Couleuvre à collier,

la Grenouille,

la Salamandre,
le Requin,
le S(|uale Roussette,

le Thon,
le Brochet,

la Carpe,
la Silure,

l'Anguille,

56
108
265
305
203
250
156
247
565
158
520
614
800
290
228
51
140
124
76

150
45
31
150
50
500
672
412
451
400
254
290
94
192
860
219
102
93

160
102
68
56
12
16
25
14
25
27
24
24
52
27
2g
44
48
28
45
91
25

1200
70

122
257
360
74

2240
5688
160
792
172
380

2496
1344

37410
1505
560
1887

1566
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CARACTÈRE NATIONAL. — L'J priori
de l'éternelle clirersité des raees se trouve
au IbnJ d'une lhès€ habilement mise en œu-
vre par plusieurs historiens ethnographes.
Ils ont tiré des effets dramatiques de l'oppo-
sition des nations aux nations comme d'in-
dividu à individu ; ils ont doté les peuples
de passions, de préjugés, d'intelligence, de
tempérament, d'idiosyncrasie, absolument
comme un seul homme. Au point de vue
artiste, ils ont eu parfaitement raison ^120)

,

l'eur succès le prouve. S'ils sont justifiables

au point de vue de la philosophie de l'his-

toire, c'est seulement pendant une période
historique donnée. Dans l'histoire univer-
selle, dans les annales de l'humanité, leur
opinion supporterait plus difficilement
l'examen.
Les Gaulois, nous dit-on, furent toujours

ce que sont aujourd'hui les Français : leur
caractère eut toujours les mêmes qualités
brillantes avec le cortège des mômes défauts:
bravoure aussi admirable que leur intelli-

gence ; mais déplorable légèreté, individua-
lisme vaniteux et perpétuel, manque total

d'esprit de suite. Acceptons humblement ce
portrait, au risque de faire répéter le sorite

d'Epiménide, le Cretois, accusant ses com-
patriotes de mensonge. Les étrangers l'ac-

cepteront ave " moins de façon ; mais avec
l'obligation de répondre aux objections
suivantes :

Tile-Live fait les Gaulois plus qu'hommes
avant le combat, moins que femuies h la fin.

Dion Cassius nous appelle frivoles, faibles ,

arrogants ; Julien nous dit lojaux, modérés
et noblement fiers.

Les Kimrys eurent le caractère allemand :

lents, tenaces, tôtus, aptes à l'aggrégalion ;

et les Kimrys, depuis le vi" siècle avant Jé-
sus-Christ, ont occupé une bonne moitié de
la France I Notons que les Galles, mêlés, il

est vrai, aux Basques sous le nom commun
d'Aquitains, ont fait la souche des Gascons.
Les natinns germaniques, Franks, Bourgui-
gnons, Visigoths, se superposèrent auxKym-
rys et aux Galles, croisèrent et recroisèrent
le sang gaulois déjà croisé de Romain et de
Cimbre. Faisons les fractions de la fraction :

la Franco n'était que demi-gaële quand les

Germains rodivisèrent cette demie au moins
à deux reprises : voilà l'élément gaël réduit
au huitième ; c'est donc !o caractère gcrmain-
kimrys (jui devrait dominer en France.

Les Irlandais et Ecossais sont Gaëls de
sang plus pur, et pourtant Ecossais et Irlan-

dais ne se ressemblent guère. Les Anglais
donnent aux Irlandais la jactance et la légè-
n'.lé française : leurs comédies a|i|icllenl les

Ecossais Gascons de la Grande-Bretagne.
Gascon a déjà des signitications bien dif-

férentes des deux côtés de la Manche. Chez
nous la dernière édition de ce caractère re-
monte à Henri IV, qui tit les honneurs de
ses compatriotes

, pour coi-.soler les Tari-
sioas. Les nations ilu Nord auront jugé à
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(126) Aiig. et Ani. TIium r\

(1^27) Maciiuvki..
Nirliillir.

Paris le Gascon verni d'élégance, car. Polo-

nais, Saxons, Suédois, Russes échangent à

l'envi les épithètes de Français ou de Gascons

du Nord.
Les Turcs donnent aussi volontiers aux

Persans le nom de Français de l'Asie. Ces

antonomases de voisins et de rivaux cachei £

de l'envie sous apparence flagorneuse; ce

l'estime, sous un air dénigrant ; car si la

ruse gasconne est réelle, elle tempère am-
plement la légèreté parisienne. J ignore au
juste si le Parisien est Gaël ou Kimry ; mais

le Gascon n'est pas Gaël par le caractère ac-

crédité, s'il l'est par le sang.

Le portrait suivant du caractère français,

assimile entièrement le Français au Gascon,

mais n'en proteste que plus énergiquement
contre la légèreté et l'étourderie qui nous
est imputée :

'( Demandez un service à un Français, il

songera d'abord à l'utilité que cela peut lui

raiijiorter ; s'il ne peut pas vous rendre ce

service, il vous le | rometlra ; s'il peut le

rendre, il ne le rendra qu'avec répugnance
et souvent pas du tout. Le Français, nature

cupide et qui s'approprierait le bien d'au-

trui par le souffle (127). »

Le reproche de légèreté nous est fait sur-

tout par les nations qui cherchent à nous
imiter par ce point ; celui d'étourderie pour-

rait venir des peuples qui ont le plus souf-

fert de notre persévérance. H vient souvent
aussidcnous-mêmes; le principal intéressé se

dénonce comme Henri IV en gourmandant
orgueilleusement ses frères.

La frivolité est la dernière formule du
raffinement épicurien de tous les peuples :

toute grande capitale en devient le sanc-

tuaire. L'histoire reproduit tour à tour les

mêmes compliments ou les mêmesjeproches
en interprétant la confession. Voici un au-

tre portrait dû à un observateur non moins
spirituel que le secrétaire florentin.

« J'ai vu ce pays que vous me vantiez tant,

mon cher Serviénus, je le sais tout entier

par cœur : cette nation est légère, incertaine ;

elle vole au changement|; elle esttiuerelleuse,

pleine de vanité et prêle toujours à la sédi-

tion (128). » Ce ne sont pas les Gaulois ni les

Romains, ni les Athéniens que l'empereur
Adiien a en vue, mais les Egyptiens!
Alexandrie, Ptolémaïdes, Hermopolis, Anti-

noë avaient avivé le sérieux des Egyptiens

théocrates , comme Corinthe et Athènes
avaient émancipé les Hellènes des lois de

Lycurgue et de Solon. Ces lois avaient fait leur

force ; les grandes villes ajoutèrent la ri-

chesse, la grâce et la légèreté.

Le caractère des peuples dépend de ses

institutions politiques et religieuses d'a-

bord, de ses mœurs ensuite. Les intlucnces

de races agissent principalement par les

souvenirs'des mœurs et (les lois ; par les

traditions d'honneur, de discipline! Les lois

oubliées, les mceurs altérées, relâchées, font

changer la réputation après le caractère. Le

(l'28^ LY-mid'UMir .\tiiuF.N, Lellres.
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nom <lo la niôuic nation , après avoir été ininK'-iliat ol instantané, ot l'imagination,

un titro glorieux, peut devenir une insulte, (|ui n'a d'autre Ijut que de coordonner les

à quelrjues siècles d'intervalle, h (]uel([ues actes aux circonstances présentes, les ins-

kilomètres de distance. Et puisque l'urha- tiints demeurant char^jés de l'avenir. Ce but
nité ne permet pas de citer des races eui

péennes, Arabe ne désisne-t-il i)as des tri-

bus de guerriers et de laboureurs ? Les Ta-
kis ne sont-ils pas de [)aisibles a;.;ricu[teurs

dans l'Afghanistan (129), des courtisans ab-

jects dans les cités persanes et des ijopula- du moment.

atteint , le sentiment du besuin n'existant
j)lus, l'intelligence se repose, ou bien ello

eiiange d'objet si de nouvelles circonstances
l'y provoquent. Encore une fois, elle ne sort

l)as du cercle des faits actuels et de l'intérêt

lions turbtilentes, tières, vindicatives dans
les montagnes de la Perse centrale?

CARACTÈRES PHYSIQUES des diverses

nations de l'Europe. Voy. Européen.
CARACTÈRES FONCTIONNELS de l'ani-

malité. Vo)/. Amatomie comparée.
CARACTÈRES PSYCHOLOGIQUES dans

les animaux. Vnij. Variations.
CARACTÉRISl'IQUIÎ DE L'HOMME. —
Article I" — Caractères psychologiques.

— Pour q>ii s'en tient aux analogies des for-

mes et de l'organisation, l'homme est le pre-

mier des mammifères, le premier des animaux
à vertèbres, le premier terme de la série

animale. Ace point de vue, l'hésitation ne
semble possible cjue sur la question de sa-

voir quelle distance sépare ce premier éche-

Les alfections de l'animal sont nécessaire-
ment proportionnées à son enlendemcnt.
Le plus haut degré de développement (prel-
les atteignent se trouve dans ses sentiments
de reconnaissance, d'attachement et de dé-
vouement que nous ollrent quelques ani-
maux domestiijues et quel([ues individus
apprivoisés des espèces sauvages. Dans ces
evem|)les, l'homme devient l'objet suprême
<les affections de l'animal, il en recueille les
l)lus heureux résultais. Mais en s'arrètant à
l'homme, conmie en se portant sur d'autres
èlres , ces affections n'en demeurent pas
moins de simples entraînements sympathi-
ques, éclairés et dirigés [)ar un petit nombre
de notions expérimentales, et nous ne pou-
vons voirdans les sentiments les plus désin-

lon du suivant. Peur Linné, l'homme re- téressés de l'animal que les conditions d'un
présentait seulement un genre, et ce genre sociabilité stationnaire, par conséquent quel-

que chose qui se confond avec les impul-
sions instinctives. Il n'y a rien là qui n'in-
téresse immédialement ou l'individu ou l'es

-

pèce, ou l'homme quand il sait prendre sur
l'animal l'empire qui lui a|ipar;ienl; il n'y
a rien qui dépasse le domaine des percep-
tions.

Une préférence motivée peut décider l'ac-

tion extérieure de l'aniuial ; c'est un pro-
férés sans doute vers la liberté, mais il s'en
laut debeaucouj) que ce soit la liberté elle-
même ; car la préférence une fois motivée,
c'est-à-dire déterminée par l'expérience, la

spontanéité de l'animal est entraînée à l'ac-

tion. Cette spontanéité, esclave de l'expé-
rience quand elle ne l'est |)as de l'instinci,

ne mérite pas encore le nom de volonté, car
le monde extérieur, la circonstance |)résente,
1(! besoin que suscite celle-i'i , s'imposent
encore irrésistiblement à l'être animé.

Si quelque autre ordre de faits é:ait néces-
saire pour achever de caractériser le plus
'laut développement de l'activité psycliolo-

se rattachait de lrès-|iiès à celui des singes ;

pour G. Cuvier, la séparation était plus

grande, et tandis que les singes et quelques
groupes voisins composaient l'ordre des qua-
arumancs, lé genre homme formait à lui seul

l'ordre des bimanes.
Mais les analogies d'organisation suffî-

sent-elies piur faii'e de l'homme un animal,
et rien de plus? Je ne le pense pas. Pour
que l'homme ne fût décidément que le pre-
mier des animaux vertébrés mammifères, il

faudrait encore que ce qu'il y a de |ilus si-

gnificatif dans la nature, sa vie psychologi-
que, ne fût ([u'un simjile développement de
la vie supérieure de l'animal. Or nous al-

lons voir que la psychologie humaine porte
des caractères tout à fait spéciaux qui sor-

tent l'homme des cadres de l'animalité.

Ra[)iielons d'abord à quelle limite, par
conséquent à quel caractère définitif, s'arrê-

tent les facultés les plus éminentes de l'a-

nimal.
Nous constaterons chez lui au mot nature,

des facultés intellectuelles qui viennent
prendre place au-dessus des instincts, sans
jamais les rem[)la(X'r complètement. Nous
lui reconnaîtrons des affections moins infé-

rieures (jue les appétits, moins élémentaires
(pie les sensations.
Quant k l'entendement, l'animal ne va pas

giquc des animaux, je le trouverais dans
les signes expressifs ((u'ils donnent à leurs
iilées et à leurs sentiments; ces signes sont
ou muets ou sonores. P. Huiier, voyant les
fourmis dans leurs allées et venues, se toucher
(le leurs antennes et changer souvent leur
direction première, ajirès avoir reçu ou.

au delà de ([uebiues opérations fort simples donné cette es|)ôce de signal, prêtait h ces
sur les idées qui procèlent de la sensation,
soit directement, soit par voie de réminis-
cence. C'est de l'intelligence et rien de plus,

de l'intelligence à la mesure d'une très-pe-

tite sphère d'activité, et dans laipielle il n en-

tre (pie des notions fournies |)ar l'exiiérience;

c'est un travail de percepiinn, di; jugement

insectes un langage mimique très-varié. Ce
(pii est plus généralement connu, c'est que
le chien exprime sa joie en agilant sa (pieue-,
sa tristesse en la |ila(;ant cuire ses jambes,
sa colère i)ar des contractions des nuis(^les

releveurs des narines et uns lèvres; c'est
(pic le cheval drc'sse ou abaisse ses oreilles,

(12!)) Ale\. BiiitMs.
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ouvro ses naseaux, relève sa .evre siipé-

lieure, frappe du pied, selon les sentiments
qui le dominent. Les singes ont des grima-
ces de bonne et de mauvaise humeur;
leurs paupières et leur bouche jouent, sous
ce rapport, un rôle assez connu. Et quant
aux sons expressif;, je rai)])ellerai la manière
dont les oiseaux vaiient et modulent leur
voix, tour à tour chanteuse ou criarde dans
la môme espèce, selon qu'elle appelle, aver-
tit, témoigne de l'eHYoi ou devient l'inter-

prète du bien-être et de la joi{i. Qui ne sait

combien le chien domesli fue modifie aussi
la sienne à la chasse, h la maison, dans le

contentement ou la mauvaise humeur, dans
la colère, dans la douleur d'un chaiimenl?
Qui n'a eutenlu le chat au temps de ses
amours sauvages, et le môme animal implo-
rant sa nourriture? Mais, en dernière ana-
lyse, que disent et que peuvent dire les ani-
maux soit à leurs semblables, soitaux autres
èlres? Que peuvent exprimer quelques ges-
tes, (juelques jeux de physionomie très-li-

niitès, enlin quelques éclats de voix et quel-
ques intonations si peu nombreuses pour
chaque espèce, et qui se rattachent à un pe-
tit nombre de circonstances bientôt con-
nues ? Tous ces signes sont les interprètes de
l'état afl'et'tif de l'aninial, Ijien plus que de
ses idées ; ce sont des exclamations plutôt
que des paroles. Il n'y a rien là, quoi qu'on
en ait dit, qui mérite le nom de langage ;

ce serait en tout cas une lan.L^ue tellement
simple qu'elle n'aurait pas besoin d'être ap-
])rise, et ce fait seul, que tout animal naît
avec l'intelligence et la pratique des signes
expressifs de son espèce, sullirait pour prou-
ver que ces signes sont ceux des sentiments,
non des notions intellectuelles (130). Or si

l'animal n'a pas de langue ])our ses idées,

combien celles-ci ne sont-elles pas imparfai-
tes et fugitives 1 Ne pouvant transmettre son
expérience à ses descendants, l'espèce en
reste toujours au même point, les individus
seuls acquièrent ([uelque connaissance dans
les limiies de leurs besoins ou de l'éduca-
tion qui leur est donnée pour les façonner à

notre usage.
Voyons maintenant ce que nous obser-

vons chez l'homme : d'abord sous le triple

rajiport de la faculté de connaître, des senti-

ments et des déterminations volontaires,
puis sous celui des signes expressifs, et de
leur inlluence sur les sociétés humaines.

L'intuition instinctive n'apparaît que mo-
menlanémeni dans la vie de l'homme et

dans une de ses manifestations les moins
remaniuables. En eil'et, l'impulsion qui porte
l'en'anl nouvenu-né comme les iietits des
mammifères, h elierch(;r et à saisir le sein
maternel, mérite à peine le nom d'instinct
quand on la rapiiroche des merveilleuses
inilustries de certains animaux. Pour trou-
ver ipichpn! chos(Mle comparable au fait (|ue
je mcMlioniic, il f;iut liesiendre jus(|u'au
polype, (jui, éten lant ces tentacules dans

l'eau, comme pour chercner une proie, sai-

sit le premier objet qu'il rencontre, et l'a-

vale s'il peut l'amener à sa Ijouche.

Mais SI l'instinct s'etface et abdique dans
la vie humaine, c'est que l'entendement est

en mesure de jiourvoir à l'avenir aussi bien
qu'au jirésent.

L'entendement de l'homme est à la fois

intelligence et raison; c'esl-h-dire qu'ici,

aux premiers éléments de l'intelligence, aux
perceptions sensoriales, viennent s'ajouter

des notions d'un autre ordre, qui imj)ri-

ment à toute la psychologie un caractère

nouveau, agrandissant l'horizon intellec-

tuel , donnant essor aux fecultés d'analyse
et de synthèse, nous élevant des idées par-
ticulières et immédiates aux idées généra-
les, des perceptions aux conceptions, de
l'expérienee à la science, et nous révélant

au-dessus du monde physique le monde mo-
ral, au-dessus de la création le créateur. Je

veux parler de ces notions simples, abso-
lues, universelles, qui surgissent en nous
au premier contact des faits, et qui viennent
éclairer d'en haut ce que l'expérience nous
apporte d'en bas. Telles sont les notions do
casualité, de finalité, de vérité, de justice,

de bonté. Jamais les procédés de l'intelli-

gence ne nous conduiraient à ces. idées-là ;

il y a plus, celles-ci s'imposent à l'intelli-

gence humaine. Ici l'ûme se montre en ac-

tivité sous un de ses mo les les plus carac-

téristiques, la perception rationnelle et mo-
rale, et nous allons voir comment cette per-
ception féconde l'intelligence proprement
dite.

Nous lui devons d'abord deux notions
importantes , qui ont beaucoup occupé la

philosophie spéculative, mais qui prennent
à nos yeux une valeur toute particulière,

quand nous comparons l'homme à l'animal.

Ces notions sont celles de l'espace et du
temps.

• L espace, comme fait abstrait et indépen-
dant de ia matière, n'est connu que do
l'homme ; nous ne lui concevons pas de bor-

nes, c'est l'étendue infinie. Cette notion can-
tluit donc notre raison à la double idée du
fini et de l'infini. L'étendue étudiée en elle-

même, nous ott're un petit nombre de pro-
priétés principales, objets d'une science
exacte, la géométrie, dont les applications

à l'astronomie, à la géographie, à la méca-
nique, ont exercé une influence inappré-
ciable sur la civilisation.

Le temps n'existe pas pour l'animal, c'est-

à-dire pour un être qui vit tout entier dans
le moment présent ; car ses réminiscences

elles-mêmes, évoquées par l'intérêt actuel,

s'etfacent avec celui-ci et s'y absorbent sans

donner le souvenir, c'est-à-dire laconsience
de l'existence i)assée. L'homme, au con-

traire, jiorte en lui la notion du temps,

coiiMue passé, présent et à venir, cadre à

trois compartiments où prend place toute

idée relative aux modilicalions (pii se suc-

(1.10) AjOMlC/. (|!IC ll'S (llMlX SOXi'S

nous le voyons clic/, les oiseaux.
ne sont p:is lii'.ijours (•jjalciiH'nl parlii^cs l\ cet c^aid,
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cèdent en nous et hors de nous. Assoeiant à

la vue de cette succession la pleine cons-

cience de nous-mêmes et de noire itlentité,

nous pouvons sortir du présent et nous
' transporter dans le passé, reprendre chacun
de nos souvenirs ou anticiper sur une suite

d'événements futurs. Maîtres en quekiue
sorte de toute notre existence, planant au-

dessus d'elle, ajjpréciant la solidarité des

moments qui se succèdent, nous sommes
mis en mesure de rendre cette solidarité

heureuse ou malheureuse ; et tandis que l'a-

nimal ne se soucie pas du moment futur,

nous le devançons de nos désirs, de nos pen-
sées, de nos espérances, et la notion du
temps fait de nous des êtres d'avenir, avides

d'immortalité. Enfin, lorsque de la notion
du temps nous descendons à sa mesure par
les moyens que nous offre la succession ré-

gulière de certains phénomènes, tels que les

mouvements des astres, nous introduisons
dans la vie des individus et des sociétés un
élément qui concourt puissamment à la direc-

tion de leur activité. La division du jour et

celle de l'année réglant nos actes, en mul-
tipliant le nombre, en augmente la portée,

coordonne les faits de l'histoire, et prépare
l'avenir de l'espèce.

La notion de causalité ne nous permet pas

de voir un fait sans lui cliercker une origine
et un auteur. De là l'élan qui nous porte de
la perception d'un phénomène à celle de sa

cause; de là ce besoin de connaître qui
s'éveille en nous en dehors de tout intérêt

d'utilité, et qui, faisant appel à toutes nos
facultés intellectuelles, leur fournit un sujet

inépuisable d'exercice et de développement;
de là enfin la notion rationnelle d'une cause
des causes, d'une cause première, de Dieu.
A l'idée de causalité, j'ajoute celle de ^na-

lité. On a beaucoup disputé depuis Descaries
sur ce qu'on a nommé, avec assez peu de
bonheur, les causes finales. En théorie, on
a soutenu et nié tour à tour qu'il fût raison-
nable d'evpliijuer une intention provi-
dentiede du Créateur, par le rapport harmo-
nique de deux faits, tels que la structure de
l'œil et l'existence de la lumière. Buffon a

écrit sur ce sujet des pages très-explicites,

et il va sans dire que la philosophie pan-
théiste ne saurait, sans inconséquence, acccp.-

terce genre d'explication, ni par conséquent la

question à laquelle elle doit répondre : Pour-
quoi telle disposition, tel orJre de phénomè-
nes? Que dans l'application, on ait abusé du
principe de finalité, soit en prêtant à Dieu
des motifs imaginaires, soit en se conten-
t.uit d'étudier la nature à ce point de vue, je
n'en disconviens pas : mais, ((ue le principe
lui-même soit faux? c'est autre chose; et ici je

ne crains pas d'aflirmer que si le principe est

faux, il faut en accuser non ceux ({ui le pro-
clament, mais la i-aison humaine, qui le

trouve au nombre de ses notions universelles

et innées. Si, comme nous l'avons vu, tout

fait a pour nous une cause connue ou igno-
rée, tout fait aussi a un but; si nous posons
irrésistiblement la question ilu commeui,
uiius ne posons pas moins néccïsaircuieut

celle du jjourquoi, et les mêmes auteurs qui
cherchent à nous prouver qu'il est absurdo
de raisonner sur la nature, comme sur une
œuvre [irovidentiellement ordonnée, s'ou-
blient à chaque inslant, et nous ]iarlent, sans

y prendre garde, des motifs de telle dispo-
sition. Bulfon, historien des animaux, n'é-

chappe pas plus à la notion essentiellement
rationnelle et humaine de la finalité, que
les philosophes dont il combat sur ce iioint

les vues, en s'autorisant de leurs écarts. Or
ce principe, comme notion inhérente à notre
entendement, non-seulement nous révèle

dans la nature l'œuvre d'une cause intelli-

gente , mais stimule puissanuuent notre
besoin de connaître, nous engageant à étu-
dier chaque ordre de faits dans ses rapports
d'harmonie avec les autres.

Déjà les notions précédentes nous ouvrent
des perspectives sur le monde moral; celles

du vrai, du juste, du bon, nous engagent
décidément dans ce monde, où, affranchis de
l'intérêt égoïste, nous élevons notre pensée
jusqu'à cette cause des causes, à cet Être
infini qui domine de son existence éternelle
l'espace et le temps, à cette intelligence sou-
veraine qui a tout ordonné avec sagesse
dans l'économie de l'univers, et qui person-
nalise la vérité, la justice et la bonté. En
Dieu, les notions rationnelles trouvent leur
objet, conime dans la nature les perce[)tions

sensoriales avaient Irouvéleleur, ctriiommc,
en possession des premières, devient un être

religieux; telle est du moins !a destination,

tel est le caractère que lui assignent les

facultés de son entendement.
Avec ce caractère, avec la conscience d'une

destination religieuse et d'une loi morale,
l'homme ne saurait aimer comme aime l'ani-

mal ; ses affections ont d'autres motifs, elles

s'élèvent et se moralisent comme ses idées.

Ce ne sont {)lus de simples mouvements de
sympathie et d'antipathie, suscités par les

aperceptions actuelles des sens et de l'intel-

ligence. Le cœur de l'homme est afl'ecté tour
à tour par des souvenirs, par les faits actuels
et par la prévision ; il connaît seul le regret
et l'espérance. Les notions morales, éclai

ranlses sympathies, lui procurent les nobles
jouissances de l'amitié, de l'admiration, de
l'adoration ; il les retrouve encore, ces mêmes
notions, dans le remords, dans l'indignation,

dans le mépris. L'égoïsme et la passion, qui
tendent à le su).)juguer et à étouffer les inspi-

rations désintéressées, n'y réussissent jamais
coaiplélement.

S'adt-il enfin de prendre une détermina-
tion, l'homme a le sentiment de sa liberté et

de sa spontanéité, sentiment bien faible sans
doute, et qui peut se réduire, après une
suite de défaites, à une sourde protestation

;

mais sentiment réel et significatif, élénieiu
indestructible et caractéristi(iue de la nature
humaine, condition essentielle de la moralité.
La spontanéité s'élève ici à la dignité d'une
volonté consciente d'elle-même. Les prin-
cipes supérieurs qui nous enseignent le droit

absolu de Dieu, en même temp-s (pie les piu-

fi.'clions aui doivent nous Id faire ainu^r,
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nous allVanclnsscnt des sollicitations inW-
ricures qui décident fatalement des actions

de l'animal ; ils nous appellent à une obéis-

sance libre et volontaire. L'animal subit la

loi qui lui est ini]wsée, l'homme accepte ou
refuse celle qui lui est proposée. Son obéis-

sance l'ennoblit et glorilie son maître.

Nous avons vu à quoi se réduisent les

signes expressifs dont les animaux font

usage; nous avons vu combien ces signes

sont peu nombreux, qu'ils expriment plus

souvent des sentiments (jue des idées, enfin

qu'ils sont donnés à chaque espèce par la

nature et aussi j)eu variables que les instincts.

L'homme, au contraire, a reçu sous ce rap-

port un don proportionné à toute sa psycho-
]oj,ie, un don qui grandit et se modifie avec
lui-même, qui participe de sa liberté et de sa

perfectibilité tant individuelle que collec-

tive; riiomme seul a un lan,:;a:;e. Ce langage
se compose de sons modulés, articulés, de
mots qui ne sont pas donnés parla nature,
car ils varient d'un ])euple à l'autre, et se

modifient dans la suite des générations; puis,

ces mots dans leurs comijinaisons composent
des phrases d'une construction sinon arbi-

traire, du moins frès-diversifiée, selon le

génie des nations. Ces mots, ces phrases,

nous permettent d'échanger jusqu'aux moin-
dres nuances de nos idées et de nos senti-

ments. Pour l'esprit humain, non-seulement
toute chose, tout être a son nom, mais il n'est

pas d'attribut, pas d'acte, pas de mode et

de manière d'ôtre, pas de notion générale,

pas de sensation, pas de sentiment qui
n'ait le sien. Le mot est le corps de l'idée :

non -seulement il l'exprime et sert à la

transmettre, mais il commence par la dé-

terminer, et la fixe dans la mémoire. La
pensée humaine la plus intime, la jilus

secrète, ne peut se passer de cette forme

,

celle-ci se passe mieux du son qui lui sert

d'interprète. En ctîet, des signes muets peu
vent reinplacerlalangue vocale, et l'écriture,

qui la reproduit avec une ['arfaite fidélité,

en étend les bienfaits et transmet l'héritage

intellectuel d'une génération à une autre

génération. Ainsi se propage et s'augmente

Je trésor des idées et des connaissances
humaines, ainsi se réalise une immense soli-

darité, ainsi les sociétés qui se succèdent,

peuvent-elles imprimer à l'humanité un
mouvement de i)rogression et d'évolution,

cliaiiine (rellt'a|)|)ortant un élément nouveau
pu développement général et presqu'indéfini

de l'espèce.

A quelle distance ne sommes-nous pas do
la condition stntionnaire des espèces ani-

nialesl En comparant ci'llc es(piissedes traits

caractéristiques de la psyclidlugicî humaine
Il celle des facullés les jilus énunentes de
l'animal, pouvons-nous hésiter (Uicore à

séparer l'humanité de l'animalité? A l'aide

de quelle transititm nous élèverions-nous tle

la lacullé d'associer (pichpies iierceptions
sensorialcs l\ l'inluilion des vér'i lés absolues;
de la simple iiassloii an scrilimciit moral, de
la spontanéité irrélléi'liic à la volonlé libre

cl responsabh-; d'une vie rculcrmée dans

les étroites limites du moment actuel et des
faits accessibles aux sens, à une vie qui clier-

che toujours l'avenir et franchit toutes les

limites? Je trouve jusque dans riiritabililé

du polype les premiers é.éments des aper-

ceptions de Tinlelligence animale; mais où
voyons-nous, chez l'animal le plus élevé,

les" éléments de la raison, de la moralité, de
la liberté? Evidemment l'homme ne saurait

être le terme su|.érieur de la série des ani-
maux ; l'humanité se présente à nous par ses

facultés, par sa sphère d'action, par sa desti-

nation, comme représentant à elle seule l'un

des éléments généraux de la création, c'est-

à-dire un règne, le règne définitif qui cou-
ronnera l'édifice. Parvenue à ce terme, auquel
elle aspire dans sa gradation , la nature
devient la condition prciuière et l'instrument

d'une activité libre, morale, religieuse; elle

se trouve associée aux destinées d'un èlre

créé à l'image de Dieu; car l'homme, héri-

tier de ce magnifique patrimoine, ne dépasse
l'animalité qu'après avoir emprunté ses

formes générales et son organisation au
règne (jui le précède, au premier des types

de ce règne, à la première des classes de ce

type. L'article suivant nous dira comment il

s'est approprié et assimilé ces formes et cette

organisation.

Article IL — Carartères corporels. — Il

est trop évident que ie corps humain, par
cela môme qu'il emprunte ses formes et son
organisation à la première classe du règne
animal, ne saurait nous otfrir des caractères

aussi importants que ceux de l'activité

psychologiciue. Une fois que la nature de
l'homme est hors de cause, il nous importe
peu que son organisation, en le rattachant,

aux mammifères, mette [ilus ou moins de
distance entre cet être et les premiers singes.

Ce qui nous intéresse dans les ditférences que
nous rencontrons sous ce rapport entre nous
et les animaux, c'est de voir par quel genre
de modifications l'organisme ilu mammifère
devient l'organisme de l'homme, c'est du
constater l'harmonieux rapport de ces modi-
fications avec leur but, c'est-à-dire avec le

rôle du corps humain dans les conditions ac-

tuelles de la vie humaine. Du reste, il ré-

sulte de cette harmonie que , si la vie hu-
maine est supérieure à la vie animale, les

caractères corporels de l'homme porteront

le cachet de celle sujiériorité.

De lous ces cararlères, les plus importants
sont nécessaiicmeut ceux que [irésentent les

organes des premières fonctions })hysiologi-

ques, c'est-à-dire le cerveau, les appareils des
sens, et celui delà locomoti(ui dans son ensem-
ble et dans quekpies uélails (pii se recom-
mandent plus spécialement à noire attention.

Les centres nerveux, renfermés dans la

tète, dans le cnlne, et ([u'on réunit sous la

dénomination générale d'encéphale, appai-

tieniierit, comme on le sait, les uns aux di-

vers modes de la sensation, les autres à lin-

cilalion et à la régularisalion des iiiouve-

menls, d'aulres ciitin à ces foiiilioiis à la

fois inlerméiliaircs el sM|i(M-ii'ures à la sen-

salion et au mouvemenl. sons le nom de
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fonctions psychologiques, ('/est à ces der-

nières qu'est dévolu le cerveau proprement
dit, niasse h6mis[)hérique qui devient très-

prédominante cliez les animaux supérieurs,

et surtout chez les mammifères, lesquels

sont, à cet égard, bien au-dessus de tous les

vertébrés ovipares. Cette masse est partagée,

par une profonde scissure médiane, en deux
portions, connues sous le nom d'hémisphè-
res cérébraux; chacun de ces hémisphères
offre, à son tour, l'indice d'une subdivision

transversale en trois loties au plus, et ordi-

nairement toute la surface de l'organe est

parcourue par un plus ou moins grand nom-
bre de sillons d'une jn'ofondeur variable,

sinueux, et (|ui laissent entre eux des jiar-

ties arrondies et saillantes, nommées circon-

volutions. Ajoutons que les héniis|)hères,

ét\]diésdans leur structure, nous oifrent ex-
térieurement une couche de matière ner-

veuse très-colorée, pulpeuse, et qui suit les

sinuosités des circonvolutions, cjuc plus

profondément se trouve une masse blanche,

plus ferme, offrant l'aspect d'un ensemble
de fibres qui rayonnent vers tous les points

de la circonférefice des hémispiières et s'ar-

rêtent à l'écorce pulpeuse. Celle-ci est con-

sidérée comme la partie essentiellement ac-

tive de l'organe, et la substance fibreuse

comme conductrice des incitations qui arri-

vent à la première ou qui en parlent. Enfin,

chaque hémisphère est creusé d'une cavité

ou ventricule à peu près de même forme
cpie lui, et, d'un bémisplière à l'autre, s'é-

tendent des fibres de ralliement qui forment
entre autres la grande lame tiansverse,

nommée le corps calleux. Ces détails suffi-

ront pour l'intelligence de ce que nous
avons à dire sur le développement qu'é-

prouve le cerveau, d'abord dans la série des
mammifères, puis du premier de ceux-ci à

l'homme. Avant de caractériser ce dévelop-
pement, je ferai une dernière remarque gé-
nérale, c'est ([ue ni l'anatomie comparée, ni

l'analyse anatomique du cerveau humain ne
conduisent à considérer cet organe comme
réunissant dans sa masse générale un grand
nombre d'organes particuliers, ainsi que le

prétendaient Gall et Spurzheim. Le cerveau
est un ; les modifications de sa surface, et no-

tamment celles que déterminent les circon-

volutions, n'ont rien de commun avec dos
subdivisions, et la l)ase anatomique de la

phrénologieestunc hypothèse complètement
ruinée aujourd'hui.
En parcourant la série des mammifères,

nous voyons le cerveau s'acheminer vers les

caractères qu'il offre dans l'espèce humaine;
malgré les oscillations qui semblent inter-

rompre la continuité de ce progrès , celui-ci

s'accomplit d'une manière graduée jusqu'aux
premiers singes, aux orangs. Mais, pour pas-

ser de ces singes à l'homme, nous fran-

chissons une dislance considérable. Chez
l'iiomme le moins favorisé sous ce rapport,

les hémisphères cérébraux sont incompara-
blement [dus volumineux (jue chez l'orang

ou le chimpanzé. Non-seulement ils ont plus

de longueur, tant absolue que relative , et

couvr<'nt entièrement et surabonuannnenl
en arrière une autre masse nerveuse, qu'on»
nomme le cervelet ; mais leur hauteur sei

montre hors de toute proportion avec celle-

du cerveau des singes supérieurs, et celle'

différence est surtout remarquable en avant,
où elle produit cette élévation et cette

belle courbe de la région frontale, cjui sont
un des traits caractéristiques de la tète de
l'homme. Le développement relatif des trois

lol)es qui se succèdent d'avant en arrière, le

volume des circonvolutions principales, le

nombre des autres, l'étendue et l'épaisseur

du corps calleux, l'abondance de l'écorce pul-
peuse, ne mettent pas moins d'intervalle que
les jiroportions générales entre l'organisa-

tion cérébrale de l'espèce humaine et celle

des premiers mammifères, sans compter les

nombreux détails que je ne puis mentionner
dans celle esquisse.

Les différences qui caractérisent le cer-
veau de l'iiomme, c'est-b-dire le i)remier de
nos organes, témoignent pour la plupart d'un
développement hors lie ligne. Ce résultat est

important sans doute; mais il est bien incom-
plet, par cela seul, qu'ignorant en| quoi con-
siste l'action céréiirale, nous ne pouvons ap-
précier la portée physiologique et psychologi-
que des grandes différences organiques qui
nous fraii})ent ici.

Les organes des sens nous offrent, dans
l'espèce humaine, un premier caractère d'une
grande importance, ce qu'on me permettra
d'appeler leur développement harmonique.
Chez les animaux, il y a toujours queleue
sens qui prédomine, tandis que d'autres

s'effacent plus ou moins, et la supériorité

d'un sens se lie constamment à une particu-
larité de mœurs, et semble commander l'acti-

vité extérieure. Ainsi, l'odorat si merveil-
leux du chien et de quelques autres animaux
carnassiers voue en quelque sorte leur vie à
la chasse. L'œil de l'oiseau, avec sa puis-
sante rétine, se rattache à la destination d'un
animal aérien. Le cheval, le lièvre, la chauve-
souris, en général les animaux nocturnes ou
timides , sont doués d'une ouïe très-fine.

IJ'un autre côté, si l'on en excepte les chau-
ves-souris, les mammifères, avec leur peau
ou très -velue, ou très-épaisse, sont peu ac-
cessibles aux impressions tactiles générales,

et il en est peu qui
, \mr une disposition

spéciale d'une partie du corps, soient en
mesure d'exercer le toucher actif. Le goût
lui-même ne paraît jamais être très-pro-
noncé, et souvent l'épiderme de la langue
acquiert une consistance cornée , qui inet

certainement obstacle à l'impression des
substances sapides
Aucun des sens de l'homme ne domine les

autres, aucun d'eux ne demeure en arrière.

Notre œil n'a pas une rétine aussi surabon-
dante que celle de l'aigle; notre oreille n'of-

fre ni des cavités aussi sonores, ni une con-
clue acoustique aussi parfaite que celles d«
lièvre et de plusieurs autres mammifères;
nos fosses nasales n'ont [)as le dévcloppeux-nl
de celles du chien, ni nos narines, Va', pareil

glanduleux ({ui liumecte continuellement
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celles (le ce inèaie cariiiissier ; iiolie peau

n'est ni aussi fine, ni aussi irapressiounai)le

que celle des ailes de la cliauve-soui'is. Mais

chez nous tous ces organes aUeij;nent à peu
près le môme de,j;ré de perfectionnement, et

leur ensemble rachète ce qui peut manquer
à chacun d'eux.

Remarquons, en second lieu, que Tavan-

ta;j;e naturel qui résulte pour l'animal de la

perfection d'un de ses sens se réduit à ren-

dre celui-ci plus impressionnable; que le

chien recueille ainsi les moindres émanations

odorantes; le lièvre, les bruits les [dus lé-

gers; ([ue la chauve-souris sent les uioin-

dres différences des densités de l'atmosphère.

Mais le chien ne cherche dans les odeurs, le

lièvre dans les bruits, la chauve-souris dans

le milieu qu'elle traverse, que des sensa-

tions propres à les renseigner, l'un sur la

proie qu'il poursuit, l'autre sur les périls

qui le menacent, le troisième sur le voisi-

nage des corps que ses yeux ne lui permet-

tent pas d'apercevoir à la nuit tombante.

Eclaireurs d'une intelligence bornée, qui ne

préside qu'à la satisfaction d'un petit nombre
de besoins de l'ordre le moins élevé, les sens

de l'animal son! affectés d'une manière sim-

ple. L'œil voit bien ce que l'animal a besoin

devoir, une proie, un obstacle, une place h

occuper, un ennemi à fuir. L'oreille entend

et distingue bien ce que l'animal a besoin de

discerner, un bruit, ou même des sons sim-

ples ou modulés, mais significatifs; l'odorat

donne un avertissement utile et sûr à l'égard

d'un objet cherché , ou d'\ine nourriture

dont l'animal veut savoir si elle lui convient;

le goût interroge aussi les seules qualités

essentielles des aliments. Mais il n'est donné
qu'à l'homme de demander à tous ses sens

des services qui aillent au delà des besoins

les plus immédiats. Les organes dont nous
parlons, et dont il ne faut jamais séparer

leurs centres de perception , servent chez

nous d'autres besoins encore, ceux de nos

lacultés les plus éminentes, et môme déjà

une capacité de jouissance. bien supérieure
à celle de l'animal. Le goût nous est moins
utile pour discerner les bonnes ou mauvaises
qualités d'un aliment, que pour trouver un
plaisir dans la satisfaction d'un besoin, ce qui

nous conduit à ajouter par notre industrie

aux dons de la nature. S'il y a là une tenta-

tion de sensualité, il y a aussi un bienfait de

Dieu, et l'analyse des saveurs par un sens

exercé est une sorte de chimie physiologi-

que, qui contribue à nos connaissances sur

la diversité de la matière; on sait toiîi le

parti que la chimie et l'art de guérir tirent

de cette analyse. L'odorat s'associe souvent
au goût, et ces deux sens nous donnent des

impiessions combinées, qui se comi>lèlent et

se fortifiimt réidproijuement. Il est probaljle

que l'honmie seul paraît rechercher ou fuir

les odeurs pour le seul fait de la jouissance
qu'elles lui procurent ou de la répugnance
(Ju'cllcs hii inspirent, et tout le monde a

fait l'expérience de leur influence sur notre
imagination ; ce sont là des effets d'un autre

ordre que ceux que n.rjs ol)Servons chez les

animaux.
Quant à la vue , rho;;]me a un premier

avantage, dont il ne jouit ccp.^ndant pas seul,

c'est que ses yeux, au lieu d'être ^cjùtés sur
les ('ôtés de la tôle , d'avoir par conséquent
deux directions opposées et de doni>or des
images ditférentcs, se dirigent enivant,
regai'dent les mêmes olijets, et reçoivent une
même image , ce qui donne nécessairement
plus d'unité à la sensation. Nous saisissons

dans un tableau d'ensemble l'harmonie des
formes et des couleurs ; de là encore des
jouissances inconnues de l'animal. La vue
n'est-elle pas d'ailleurs un des sens par les-

quels nous acquérons le plus de notions sur
le monde extérieur , lorsqu'employé avec la

force d'attention dont nous sommes capables,
il est dirigé dans ses investigations par une
intelligence aussi infatigable que féconde?
Chez l'homme la vue trouve dans le tou-

cher un précisux contrôle et au besoin un
suppléant, grAceàla finesse que ce dernier
sens acquiert à l'extrémité de nos doigts, et,

grâce surtout à la souplesse qui permet à ces
organes de s'appliquer aux surfaces de for-
mes diverses dont nous voulons connaître et

l'étendue, et la configuration et les autres
caractères. L'importance du toucher actif se
lie i>lus directement encore au rôle de la

main humaine comme agent de notre indus-
trie, et cette importance est telle qu'un phi-
loso[)he a été tenté d'attribuer à ceitc [lar-

tie de notre corps toute noire supériorité
intellectuelle, doctrine qui ne supjjorte pas
d'ailleurs l'examen le plus superficiel.

Enfin, l'ou'ie établit entre nous et la nature,
entre nous et nos semblables , des relations
nombreuses et variées

, proportionnées à
notre supériorité psychologique. Ce ne sont
pas seulement quelques différences d'inten-
sité et de timbre, quelques tons principaux,
que discerne notre oreille ; ce sont les moin-
dres nuances d'intonation et de rhythme, et

ces rapports des sons simultanés ou succes-
sifs d'où naissent les jouissances combinées
de l'harmonie et de la mélodie ; de là ces
sensations supérieures, tour à tour vives ou
1 rofondes, gaies ou sérieuses, qu'éveille en
nous le premier des arts, celui que j'appelle-
rais l'art social par excellence, si la parole
n'avait pas aussi ses enchantements, si,
connue la musique , elle ne savait pas aussi
ravir à leurs préoccupations personnelles
les membres d'une grande assemblée jvour
confondre leurs âmes dans une commune
émotion.

Ainsi les sens de l'homme , mieux équili-
l.Tés entre eux que ceux de l'animal , plus
propres à donner des impressions nuancées,
plus scn.sibles aux harmonies et aux discor-
dances, moins exclusivement voués au ser-
vice de la vie physiologique, plus modifiables
[lar l'éducation, et enfin plus perfectibles par
cela seul qu'ils sont les instruments d'une
intelligence supérieure, réunissentdans h'iir

ap|)arente médiocrité oi'ganitpie les coni;i-

tions les plus heiu'euses pour proportioupcr
leurs fonctions aux exigences de nos facultés.
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Losncu\ réj^ions rjni se partn;';iMi( la tôto,

savoir le crâne et la face, se proporiiounent

au développement relatif des or.,'anes ([ui s'y

trouvent placés. Dans les animaux , c'est la

face qui prédomine. Les mâi^hoires , et sou-

vent aussi les fosses nasales , se projettent

chez eux au-devant du crâne dans une direc-

tion oblique ; ce dernier est rejeté en arriére,

et sa lii^ne frontale n'est guère plus redressée

(jue celle du museau, à laquelle elle fait

suite. Il est rare d'ailleurs (pie la surface

externe du cr;lne donne chez les mammifè-
res une idée exacte du volume ]>roportionnel

du cerveau , cette surface offrant ordinaire-

ment des saillies osseuses auxquelles s'atta-

chent ([uelques nuiscles, et qui relèvent plus
ou moins ou le front ou le sommet de la tête.

Chez l'homme, le cr;\ne l'emporte beaucoup
sur la face , sans oll'rir ni crêtes , ni saillies,

ni masses musculaires, qui dissimulent sa

forme réelle et les [iroportions vraies du
cerveau , renfermé ilans cette boîte osseuse.

Très-élevée et arrondie de toutes parts, celle-

ci nous olfre d'avant en arrière une ligne de
faî-e presque horizontale, qui se termine
partout en se convertissant en courbes rapi-

dement descendantes ; l'une d'elles, la courbe
antérieure , dessine un front plus ou moins
vertical, et le profil (.le la face la continue
(lanslamêmedirection. Ainsi, laface, réduite

ici h des dimensions proportionnelles médio-
cres, vient s'abriter au-dessous de la moitié
antérieure du crâne, qui la domine tout

entière. C'est en (^{uelque sorte exception-
nellement, par dégradation du type normal,
et d'ailleurs dans une três-faible mesure

,

(pie, chez certaines races humaines, les

mâchoires et les dents antérieures prennent
une direction un peu oblique ; cette projec-
tion, (.0 pro.^^natisme, pour ine servir de l'ex-

pression reçue, ne rappelle qu^' de bien loin

la saillie faciale des singes , déjà bien moin-
tlre que celle de la plupart des autres mam-
mifè:es.

^n'est-ce que la face ? La partie delà tête

dévolue aux organes des sens , et plus spé-
cialement encore à ceux de ces organes pla-

cés en sentinelle à l'entrée des appareils de
l'alimentation et de la respiration ? Qu'est-ce
que le crâne ? La région cérébrale, la vérita-
ble tête de l'organisme. Ainsi, chez l'animal,
c'est la face , l'élément inférieur , qui l'em-
poi'te et qui se plaide en avant ; tandis que ,

chez l'homme, l'élément supérieur domine
l'autre par son étendue et sa position.
Mais dans cet état de subordination , la

fignre humaine s'anoblit, ses formes gagnent
à la réduction des traits (jui étaient en saillie.

Si le système osseux subit une diminution
,

il est aussi moins superficiel ; entre lui et la

peau , s'interposent des parties molles qui
arrondissent les (raits , des muscles qui les

mobilisent, et (jui donnent au visage tant(')t

l'énei'gie de la passion , taiil(Jt t(nites les

nuances du sentinu-nt. Aucun animal no
possède un appareil musculaire facial qui
ap|iroclie de celui de l'homme , parce que
ranimai n'en a que faire.

Parmi les traits de détail caractéristiques

de la ligure humaine, les plus remarquanles
sont la direction antérieure des yeux , qiu;

j'ai déjà mentionnée , la saillie du nez avec
la position inférieure des narines, la médio-
cre ouverture de la bouche, et la forme de
l'oreille externe. Celle-ci présente sans doute
beaucoup d'analogie avec c-elle des singes;
mais chez tous les animaux, en même tenqis

que le lobule inférieur s'efface , la paitic

supéiieurc du pavillon , toujours déroulée,
s'allonge plus ou moins.- L'oreille humaine
se caractérise au contraire par un lobule

inférieur très-prononcé, et supirieuremenl
par le rebord arrondi qu'on appelle l'hélix,

il est remarquable que celui-ci tend <i se

dérouler, et que le lobule se raccourcit chez
les races humaines les plus dégradées.

Tandis qu'en avant le crâne abrite la face,

qu'il semble imposer à celle-ci la direction

de la ligne frontale, et ciu'il donne ainsi h

l'angle facial ces belles proportions aux-
quelles la statuaire grecque a rendu hom-
mage, même en les exagérant, la courbe occi-

pitale ramène l'articulation de la tête avec la

colonne vertébrale à une position tellement
avancée, que, cette colonne étant placée ver-

ticalement, la tête se trouve [losée en équili-

bre sur elle. Ainsi déjà les formes de celle-ci,

et j'ajouterai la direction tie la face , la posi-

tion des yeux, l'ouverture des narines, l'arti-

culation du crâne, nous nnmincent la station

vci-iicalcel bipède. Sonposoiis, en effet, notre

corps jilacé horizonlaleuient, tout est contre-

sens dans la direction des lignes cé|)haliqnes :

le sommet du crâne devient la partie avan-
cée , le front et la face sont en dessous , les

yeux regardent directement le sol , les nari-

nes s'ouvrent en arrière. Nous allons voir

d'ailleurs que toutes les dispositions du tronc

et des membres concourent à nous donner
cette attitude caractéristique qu'aucun ani-
mal ne partage réellement avec nous , car la

jiosition naturelle des premiers singes est

toujours inclinée. Chez nous les courbures
de la colonne vertébrale , la largeur de la

poitrine , l'évasement du bassin , le graïul

écartement, les disproportions et les formes
des membres, lesdifl'érences qui distinguent

leurs extrémités , tout s'harmonise , comme
nous allons le voir, pour redresser le corjis,

pour l'appuyer exclusivement sur les mem-
i)res postérieurs , et dégager les antérieurs

de la locomotion générale.

Et, d'abord, la colonne vertébrale décrit

dans sa longueur une suite de courbes alter-

nantes, parfaitement calculées pour mainte-
nir vertical un axe aïKpiel se rattachent en
avant des masses organiques considérables ,

qui l'entraîneraient, sans cela, en dehors de
son centre de gravité ; à la flexion antérieur(!

du cou, qui complète l'éipiilibre de la tête,

succède la courbure |iosléiieure du dos, (pii

modère la saillie de la poilrin(^ ; puis la

colonne revient un peu en avant, pour sou-i

tenir plus directement les grandes masses
viscérales, à l'endroit où elle s"articule elle-

même avec la ceinture du membre (jui porto

le tronc.

Chez les quadrupèdes , la' i)oilrine est
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étroilc , mais elle gagne en saillie ce qu'elle

perd en étalement ; car il importe à l'agilité

do la course horizontale que les membres ne

soient pas trop écartés d'un côté à l'autre.

Chozl'liomme, la poitrine s'élargit et s'avance

médiocrement au-devant de la colonne ver-

télirale , ce qui est tout à la fois favorable à

l'équilibre doni je parlais tout à l'heure et

aux fonctions spéciales des membres anté-

rieurs, comme nous le verrons bientôt. For-

tement attaché à une base de colonne qui

s'est successivement élargie et qui s'atténuera

depuis ce moment, le bassin otfre, comme la

poitrine, un diamètre transversal prédomi-
nant et une longueur médiocre , ce qui est

encore l'inverse de ce que nous voyons chez

les quadrupèdes et chez les singes. Celiassiu

termine ainsi le tronc par deux hanches
jetées en dehors, qui portent dans la station

verticale la masse des organes abdominaux
les plus mobiles. En même temps, les mem-
bres qui s'articulent ici, et qui doivent seuls

jiortcr le poids du corps , se trouvent assez

écartés pour mettre eatre eus tout TcOorldc
ce poids.

Ces mômes membres complètent par leurs

caractères particuliers les conditions de la

station verticale. Ils débutent par un os

fémoral assez long, dont la tête articulaire

est portée sur un col qui descend oblique-

ment eu dehors avant de se réunir au corjis

de l'os , ajoutant encore à l'écartement des
deux membres. A son autre extrémité, le

fémur s'articule avec l'os principal de la

jambe, le tibia, par une large surface, est de
manière que la cuisse et la jamlje aient au

CAR

repos une même direction , et non cette

demi-llexion imposée aux mêmes iiarties

chez les quadrupèdes. Enfin , les pieds , sur

lesquels s'appuient verticalement et le corps

et les membres qui lui font suite , se distin-

guent par un talon prononcé , un tarse ou
coup de pied haut et candjré en dedans , un
métatarse ou une plante large , et une série

oblique ou décroissante d'orteils très-courts,

tous placés sur le môme plan ; ce sont Ih des
extrémités à la fois llexibles et bien posées
sur le sol , appropriées exclusivement à la

station et à la marche, et bien différentes par
conséquent des extrémités postérieures des
singes, qui sont des mains longues, étroites,

(lécJiies ; celles des orangs , en particulier ,

sont déjetées en dehors , de manière à ne
loucher la terre que par leur bord externe.

Les muscles les plus remarqualiles de nos
membres inférieurs sont ceux ([ui , des par-
ties postérieures du bassin , vont s'attacher

au fémur ciiuiine e\lcn>riirs de la cuisse,

j)uis ceux du mollet, c|ui s'attachent au talon

par le tendon d'Achille, et agissent comme
extenseurs au pied.

Quant au membre antérieur ou supérieur,
la position naturelle de l'homme lui a fait

• piitler le sol et l'affranchit de ses fonctions
liiioiiiotri(H's , pour le consacrer tout entier
au service de l'intelligence. Nous avons déjà
vu ipie la main ([ui termine ce membre est

un organe de loucher actif; elle est en môme
temps, et déjà par cette raison-li>, un habile

serviteur de la i)lus ingénieuse activité!

Portée par un membre à la fois très-libre et

appuyé à son origine sur une forte clavicule,

ajoutant à la mobilité du bras celle d'un
avant-bras non-seulement flexible sur le pre-
mier, mais qui tourne sur lui-môme, flexible

à son tour sur l'avant-bras , assouplie elle-

même l'ar le grand nombre des os qui la

composent a sa naissance, large à la paume
divisée en cinq doigts , qui ont à la fois des
mouvements d ensemble et des mouvements
isolés, et dont le premier, le pouce, opposa-
ble aux quatre autres , est assez avancé et

assez long pour se porter très-loin au-devant
d'eux , la main se meut en totalité dans des
directions variées , et se prête par ses mou-
vements partiels à tous les actes d'explora-
tion du toucher , au maniement des plus
petits objets.

Les singes ont aussi des mains, et les

orangs, les chimi)anzés les ont, connue nous,
divisées en doigts assez longs, couvertes d'une
peau souple, nerveuse, soutenue par une
couche lie tissus mous et un peu élastiques;

ils ont l'extrémité des doigts protégée par
des ongles plats ([ui n'en couvrentque la face

dorsale. Mais, chez ces singes comme chez
les autres (piadrumanes, ce sont les deux
membres qui se terminent par des mains, et

déjà ceci nous indique une autre destination
de ces extrémités. Puis leurs mains anté-
rieures, les seules que nous devions com-
parer aux nôtres, sont avant tout des orga-
nes de préhension confoi-més jjour saisir

des branches. La paume en est étroite, lon-
gue et un j)cu fléchie ; le pouce est reculé ,

les doigts médiocres, incapables de se mou-
voir séparément; en un mot, la main du
singe est encore à une grande distance de.
celle de l'hounue.

Les appareils des fonctions nutritives pré-
sentent chez nouspeu de particularités d'une
certaine importance; ils sont à plus grande
distance de l'activité psychologique que
ceux de la locomotion, et par conséquent,
moins directement harmonisés avec elle. Il

serait difficile de dire que la nutrition s'é-

lève à une nouvelle puissance, et qu'elle
prenne le signe d'une nouvelle dignité en
entrant au service de l'hounue. Cependant
il ne faut pas méconnaître ici quelques faits

assez caractéristiques. Ainsi, quant à l'ali-

mentation, le système dentaire, l'estomac,
les intestins nous offrent chez l'iiomme,
avec les conditions générales qui distinguent
les jmammifères supérieurs, des conditions
plus particulières, qui indiquent la faculté
d'user de diverses sortes d'aliments, faculté
qui, toutes choses égales d'ailleurs, est un
indice de supériorité, puisqu'elle annonce
plus de lilierté. L'hounue a trois sortes de
dents, comme les quadrumanes et les car-
nassiers, et il a, de plus, le môme nombre de
dents que les singes de l'ancien (•ontinent.
Ses molaires sont, comn^e celles de ces mô-
mes singes, assez larges ])Our se rencontrer
d'une mJichoire à l'autre, surface à surface;
en môme temps, elles sont surmontées de
tubercules mousser. Avec dépareilles dents.
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on coupe (lifTicilcmcnl (les chairs résislaiiles,

et on broie encore plus inniaiMéiiieiit les her-

bes et les parties dures des jilanles ; on
écrase des fruits succulents ou charnus, ou
même des noyaux et des amandes que ceux-

ci renferment; on semble réduit, en un mot,

à se nourrir, comme font les singes, sur les

grands arbres des régions équinoxiales. Il

semble donc que, par son système dentaire,

riiorame ne soit, comme le singe, que fru-

givore; que son régime, par conséquent,

soit détermiuv^ et renfermé dans d'étroites

limites, et qu'à moins d'habiter des pays oii

la fructification ne connaît pas de repos,

nous devions mourir de faim pendant les

longshivers des pays qu'on nomme tempérés,

à plus forte raison dans les hautes latitudes.

Mais ce qui nous rentl, avec des ressources

alimentaires plus nombreuses, la faculté de
vivre partout, c'est le feu, dont l'homme
seul connaît l'usage; Jes peuples les plus

sauvages savent produire et entretenir le

feu; l'animal ne sait qu'en jouir quand il ne
le redoute pas. Avec cet agent, tout homme
supplée, dans les climats rigoureux , à la

chideur que lui refuse le soleil, pendant la

nuit à la lumière de cet astre, en tout

temps et partout à l'insuffisance de son ré-

gime naturel ; sans compter les services qu'il

retire de ce puissant modificateur de la ma-
tière, pour mettre en œuvre et façonner
celle-ci.

La respiration del'hommeest active, abon-
dante, favorisée par le développement de la

poitrine en largeur et en hauteur; une dif-

férence remarquable existe sous ce rapport
entre nous et les singes qui nous avoisinent
le plus.

Quant à la circulation, nous ne trouvons
de digne d'être signalé que le calibre des ar-

tères qui se rendent au cerveau ; il est pro-
portionné au volume do cet organe impor-
tant. Ces vaisseaux, après avoir décrit quel-
ques siimosilés , se distribuent au centre
nerveux sans subdivision préalable propre à

ralentir l'impulsion donnée au sang par le

sœur. Or cette double circonstance d'une
artère volumineuse et tardivement subdivi-
sée ne pouvait s'accorder qu'avec une posi-
tion verticale du tronc, position qui neutra-
lise par la pesanteur le danger qui résulte-
rait, pour un organe délicat, d'un jet de
liquide lancé à courte distance.
Nous venons d'étudier l'homme dans l'en-

semble de ses caractères essentiels, dans les

traits qui, appartenant à la nature humaine,
à toute l'humanité, séparent celle-ci de l'a-

nimalité. Nous avons vu que la mesure des
différences est telle, que le genre humain
forme à lui seul un règne; que, s'il se rap-
proche des premiers animaux par son orga-
nisation, son activité a un tout autre but et

une autre portée que la leur; qu'enfm il im-
prime le cachet de sa supériorité à l'orga-
nisme qu'il emprunte, {yoi/. Hoi.lard, De
l'homme et des races humaines.)
caraïbes. Voij. Cahiues.
CAIUBES ou caraïbes. - La race ca-

ribe est considérée par M. d'Orbigny comme
Diction N. n'ANTiiuopuiociE.

ayant avec la race guarani (Voy. ce mot) une
étroite affinité qui se manifeste non-seule-
ment dans le langage, mais encore dans plu-
sieurs autres caractères physiques ou ethno-
graphiques. Les Indiens qui ont donné leur
nom à ce groupe, l'un des pi us nombreux et des
plus largeuient disséminés de l'Amérique mé-
ridionale, sont les célèbres Caraïbes ou Cari-

bos, qui, au xvr siècle, occupaient foutes les

îles depuis Porto-Rico jusqu'à la Trinité, et

toute la portion de la côte de l'Atlantique

comprise entre l'embouchure de l'Orénoque
et celle de l'Amazone, c'est-à-dire jusqu'à la

frontière du Brésil. Les petites Antilles, dont,

comme nous venons de le dire, ils étaient en
possession, ont été souvent à cause de cela

désignées sous le nom d'îles Caraïbes. Les Ta-
manaques, qui apiiartiennent à la même fa-

mille, vivent sur la rive droite de l'Oréno-
que ; ils formaient jadis une nation puis-
sante, mais leur nombre est aujourd'hui fort

réduit. Les Arawacs ou Araocas vivent près
des bords des rivières de Surinam et de
Berbice. Vers les parties supérieures du
cours de cette dernière rivière, ils ont pour
voisins les Caribes. Les Guaraunos habitent
les îles du delfa de l'Orénoque, où ils cons-
truisent leurs maisons sur les arbres. Les
Guayeries habitent l'île de la Marguerite et

la péninsule d'Araya. Les Cumanagotos vi-

vent à l'ouest de Cumana, dans la mission
de Piritu ; les Pariagotos sont les habitants
de la péninsule de Paria. Enfin les Chaymas,
race dont les rap|)orts ont été bien établis

par M. de Humîxildt, vivent à l'ouest des
Guaraunos, le long dès hautes montagnes du
Cocollar et du Guacharo, dans les missions
des capucins aragonais de Cumana.
Les Chaymas habitent un pays éloigné

de plus de cent lieues des Tamanaques. Les
dialectes des autres nations mentionnées
ci-dessus ont des rapports soit avec le ta-
manaque, soit avec le caribe, et plus généra-
lement avec le premier. L'idiome des Cari-
bes insulaires, dans les Antilles, diffère un
peu de celui qui se parle sur le continent;
mais ces tribus sont évidemment des ra-
meaux d'une même souche. Nous devons à

M. de Hurnboldt des détails très-complets et

très-intéressants sur les Chaymas, nation
moins connue que celle des Caribes. Voici
en quels termes il nous fait connaître les

traits et l'expression du visage de ces In-
diens :

« L'expression de la physionomie du Chay-
mas, sans être dure et farouche, a quelque
chose de grave et de sombre. Le front est

petit et peu saillant... Les yeux des Ciiaj-
mas sont noirs, enfoncés et très-allongés ;

ils ne sont ni placés aussi obliquement, ni
aussi petits que chez les peuples de race
mongole... Cejiendant le coin de l'œil est

sensiblement relevé par en haut vers les

tempes ; les sourcils sont noirs ou d'un
brun foncé, minces et peu arqués ; les pau-
pières sont garnies de cils très-longs , et

l'habitude de les baisser comme si elles

étaient appesanties par lassitude, adoucit le

regard chez les femmes, et fait paraître l'œil

11
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voilé, plus petit qu'il nel'est effectivement. »

Le même auteur nous apprend que la cou-

leur lies Chaymas est celle de toutes les au-
tres tribus américaines qui vivent dans des

latitudes à jieu près les mêmes : ce n'est

point une couleur de cuivre, 'i La déno-
mination d'hommes rouges cuivrés n'aurait

jamais pris naissance dans l'Amérique équi-

noxiale pour désigner les indigènes. » M. de

Humholdt remarque aussi que les écrivains

du xi\' siècle ont parlé d'hommes lilancs

i cheveux blonds qui auraient été vus par

les premiers navigateurs au promontoire de
îaria. Le climat de Paria est remarquable
pour la grande fraîcheur des matinées, mais
cette cause ne sullirait pas pour expliquer le

fait s'il était tel qu'on nous le représente. 11

parait, au reste, que la différence de couleur
qui pouvait exister entre ces Indiens et

ceux des pays voisins a été fort exagérée,
comme on peut le voir par le récit que Fer-

dinand Colomb a tiré des papiers de son
père. 11 y est dit simplement que « l'amiral

« était surpris de voir les habitants de Paria
« et ceux de l'île de la Trinité mieux faits,

« plus cultivés et plus blancs que ceux
« qu'il avait vus jusqu'alors. »

CATAWHAS. Voij. Alléghamens.
CAUCASIENS. Voy. AiiORioÈNES.

CAUCASIQUE. Voy. Blanche (Race).

CAUSES FINALES. Foy. CARACTÉnisTioi-E

DE l'homme.
CELTES. — Grand peuple de la Gaule,

issu de la race indo-germanique, qui, à une
éj^oque fort ancienne, semble s'être répandu
de l'est à l'ouest dans la partie centrale de

l'Europe, et avoir laissé sur sa route diverses

tribus, entre autres les Cimmériens clans la

Tauride, les CimJjres dans le Jutland, et di-

Terses peuplades de l'illvrie ancienne, avant

de se fixer en masses plus grandes dans la

Gaule. Selon les uns, ce nom de Gall ou Gaël

(Gallus) est synonyme de Celtes demeurant
dans la Gaule; suivant les autres, il désigne

la population indigène primilivcavcc laquelle

les Celtes, qui ne seraient alors autre chose

que les Kymris, partagèrent le pays. De la

<îaule, les' Gallo-Celtes ou les Celtes et les

Galls réunis émigrèrent en Gcrmanii;,où ils oc-

cupèrent la Bohême, puis la Bavière; en Italie,

<lont presque toute la partie septentrionale

prit le nom de Gaule cisalpine, et où ils laissè-

rent les Lygnrs [Ligurie), leslsombra [Insu-

brie) et les Ombi-st{Onibrie); en Hispanie, où
l'on trouve des Gaëls ])urs, tels que les Cal-

laiques {Galice et Portugal) et les Celtiques,

et des Gaëls mêlés aux indigènes, les Celti-

bères ; enfin en Bretagne, dans le pays de
Galles et en Hibernie.

L'intérêt qui s'attache aux liabilanls pri-

mitifs de la Gaule, d'après M. Serres, ne con-

cerne pas uniquement l'anthropologie. La
direction donnée depuis quelques années
aux études de l'histoire de France lui ajoute
encore un intérêt nouveau, et en quelque
sorte tout particulier à notre nation.

Les vicissitudes sans nombi'e que la race
gauioisc a eu à subir ont tVappé tous les

historiens; et ce qui, jiar-dcssus tout, a ex-

cité leur mouvement, c'est de voir qu'à toutes

les époques cette race s'est montrée à la

hauteur des événements contre lesquels
elle avait à lutter.

Diverses causes ont été imaginées pour
expliquer ce résultat, et jamais, à notre con-
naissance, on ne l'a cherché là où il ré-
side, dans l'organisation physique de la race
gauloise même.
Le peu d'intérêt qu'excitait l'anthropolo-

gie jusqu'à ces derniers temps est en partie
cause de ce délaisstment; les monuments
celtiques qui se trouvent |en France ont élé

décrits et figurés; les vases, les instruments
qu'ils renferment ont puissamment ex-
cité l'attention des archéologues et des anti-

quaires. Tout a été dit à ce sujet ; tout a été

commenté.
Quant aux Gallois primitifs que cou-

vraient ces pierres monumentales, c'est àpeine
si on y a pris garde. Ces restes précieux ont
été jetés auvent; ou si par hasard un anti-

qiiaire a recueilli un crAne, ce n'est pas sur
cet objet que son attention s'est dirigée.

L'impulsion présente des recherches histo-

riques a fait cesser cette insouciance; on a
compris que l'appréciation des événements
dont une nation avait été le théâtre avait

sa source principale dans la connaissance
physique et morale des races humaines qui
les avaient accomplis. L'appréciation des ac-
tes a fait naître le besoin de l'appréciation

des honunes, et dès lors, l'anthropologie a
repris dans l'ensemble des connaissances
humaines le rang élevé qui lui appartient.

Sous ce rapport le plus vif intérêt s'atta-

che à la connaissance physique des Gaulois
jirimitifs. Dans sa période nomade, aucune
des races de notre Occident n'a accompli,
une carrière plus agitée et plus brillante.

Ses courses embrassent l'Europe, r.\sie et

l'Afrique, et le nom de la race gauloise est

inscrit avec terreur dans les annales de pres-

que tous les peuples : « Car, ainsi que le dit

]M. Amédée Thierry, dans le cours de cette

période, elle Itrûle Rome, elle enlève la Ma-
cédoine aux vieilles phalanges d'Alexandre,
force les Thcrmopyles et pille Delphes; puis
elle va planter ses tentes sur les ruines de
l'ancienne Troie, dans les places publiques
de Milet, aux bords du Sangarius et à ceux
du Nil ; elle assiège Carthage, menace Mem-
pliis, compte parmi ses tributaires les plus
puissants monarques de l'Orient; à deux re-
prises elle fonde dans la haute Italie un grand
empire, et elle élève au sein de la Phrygie
cet autre enqiirc des Galatos qui domina
lonjjtemps toute l'Asie-Mineure. »

C est à ces divers titres qvie l'on mit tant

d'importance à la découverte qui fut faite,

en 18'i.5, d'un monument d'origine celtique à

Meudon, près Paris, et des ossements hu-
mains qu'il recouvrait et dont il était envi-

ronné. Ce fut un champ de recherches aussi

nouveau que fécond pour déterminer la cons-

titution pnysiciue des anciens Gaulois et la

comparer à celle des habitants présents de

la Gaule. Voici dans quels termes, à la suite

li'wn rnpimrt de M. Robert, géologue de l'cx-
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pédition sciontifuiue du Noi'.!,j3. Simtcis it-

sumait les obsorvalions qu'il publia sur ce

sujet important:
« 1° J'ai reconnu que ces os ont appartenu

aux deux tjpcs de la race gauloise, au type
gall et, au type kimry.

'( 2° J'ai constaté sur la fouille du monu-
ment que ces deux types occupaient des

rangs diflerents. Le type gall était situé plus

profondément, tandis que le type kimry pa-
raissait placé plus superficiellement. Cette

remarque est générale; car on n'a appoité

aucun ordre dans l'enlèvement des ossements.
« 3° Mais ce qui est indépendant de la

main des hommes, c'est la coloration diffé-

rente que les os présentent. Les uns sont

d'un gris ardoisé, dû peut-être à la combi-
naison d'une partie de manganèse ; les autres

sont d'un jaune paille, tirant un peu sur la

terre d'Egypte.
« 4° Les os gris ardoisé appartiennent plus

spécialement au type gall, qui est le plus

nombreux. Les os'colorés en jaune corres-

pondeîitplus particulièrement au type kim-
ry. Jusqu'à ce moment je n'ai pas reconnu
ce dernier type dans les os ardoisés.

« 5° Quelcjucs fragments de crûne ont une
épaisseur bien supérieure à l'épaisseur or-

dinaire. Je rapporte tous ceux qui m'ont of-

fert cette particularité au type gall; jus-

qu'à présent le type kimry ne me l'a point
offerte.

« (>° J'ai rencontré des os d'âges divers
;

les plus jeunes me paraissent avoir appar-
tenu à des enfants de trois ou quatre ans.

Plusieurs maxillaires plus âgés offrent les

dents de la première et de la seconde denti-
tion. Nous n'avons trouvé aucun os de fœtus
à terme ou d'embryon, quoique nous en
ayons fait une recherche spéciale.

« 7" Les os de femme sont nondireux;je
n'ai rencontré de sacrums entiers que ceux
(]ui appartiennent à ce sexe»

" 8" Il y a à Meudon cinq crânes bien con-
.«orvés. Parmi eux sont deux crânes de femme
du type gall, un dhomme; les-denx autres
appartiennent au type kirary : l'un a appar-
tenu à un homme, l'autre à une femme.

« 9° J'ai dit, en commençant cette note,
qupj'avais l'esiioir de pouvoir reconstruire
eii grande partie deux ou trois squelettes en-
tiers. Voici 011 nous en sommes à ce sujet :

1° il y a un crâne de femme gall avec son
bassin assez bien conservé, ainsi que les ver-
tèbres lombaires. Il y a de plus le sternum,
des côtes et le fémur droit. Un examen plus
attentif nous fera retrouver peut-être ce qui
manque, soit dans les ossements de .Aleudon,
soit dans ceux que possèdent MM. Robert et

Dupotet;2''nousavonsdistingué du type kimry
un crâne d'iioaune à peu près complet, le

plus grand nombre des vertèbres, la partie
supérieure du sternum, les clavicules et une
partie du scapulum, les os coxavix en frag-
ments avec des cavités cotyloides d'une gi'an-

deur peu commune, un fémur ayant Î7 cen-

timètres de longucui', un tibia correspon-
dant; nous avons i-éuni les os des pieds,
moins les dernières phalanges, qui peut-être
ont appartenu à ce type. Nous croyons avoir'
reconnu le sacrum dans les ossements que'
possède M. Robert ;

3° nous avons retrouvé
également un bassin de femme kimry, dont
l'étendue des diamètres surpasse de beau-
coup l'étendue de ceux du bassin de la feiume
du type gall. » Voy. Europe modernp.
CHACO. Voy. Méditerbanéens.
CHAC.MAS. Voy Caribes.
(.HAINE DES ÊTRES. Voy. Naturb.
CHALDÉENS. Yoy. Sémitiqie.
CHAMEAU et DROMADAIRE.— Dans les

plaines sablonneuses et brûlantes de'l'Egypte,
de l'Arabie, de la Perse et de l'Indostan, on
élève le chameau à une seule bosse on droma-
daire, comme animal domestique, et c'est un
de ceux qui sont le plus utiles aux habitants
de ces contrées. Cet animal ne se trouve plus
à l'état libre; mais, au rapport des anciens,
on le trouvait à cet état en Arabie, chez les

Béthumanes (131). Il est très-probable que
cet animal est originaire des pays oîi on l'em-
ploie, et Tonne doit point s'étonner si, privé
de tout moyen de défense, l'espèce eniière
a promptement subi le joug de l'homme.
Le chameau à deux bosses, ou chameau bac

trien, comme l'api elle Aristote (//. a., 1. n,
c. 4, § i) pour le distinguer du chameau h
une seule bosse ou dromadaire des Arabes,
aime les contrées montagneuses plus froides ;

et il est employé comme bête de somme par
les Kirguises, sous une latitude assez avan-
cée dans le Nord. Suivant ce qu'en disent les

marchands de la Bukarie, et PalJas l'a rap-
porté d'après eux, celte espèce existe à 1 é-
fat sauvage dans les grandes steppes des
Mongols. Ce que raconte Duhalde dans sa
Description de la Chine concorde exacte-
ment avec cette déclaradon.
Lorsque les Européens al.iordèrent pour là

première foisen Amérique, ils ne trouvèrent
qu'un très-petit nomlire d'animaux domes-
tiques. Le chien excepté, on n'avait sur les
montagnes du Pérou, du Chili et du Mexi-
que, que deux animaux analogues au cha-
meau, le lama et l'alpara. Ce manque d'ani-
maux privés était la faute de la nature et

non celle de l'homme, qui ne trouvait point
d'animaux dociles dont il pût tirer parti ; car
le lama et l'aljjaca sont eux-mêmes des ani-
maux peu robustes.

CHANGOS. Voi/. PÉRUVIENS
CHANT. Voy. \oix.
CHARMA, son opinion sur l'origine du

langage. Voy. la note IV à la fin du volume.
CHARU.VS. Voy. Méditerranéens et Amé-

rique DU Sun.
CHAT. — 11 est probable que le chat

sauvage et le chat domestique appartiennent
à la môme espèce ; mais il n'est rien moins
que certain que notre chat domestique soit

le même que celui de nos forêts. Rien
chez les auteurs grecs et romains n'inJi-

(131) Dans AtATHARniiKS, j'avoiio qtip, miitjçrë la peiiii' que j'ai [iriso, je n'ai pas pu trouver ce pas
sagi-.
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que que le chai domestique fût connu de

leur temps. Aristote donne des détails sur

raecoupleracnt de Vaù.ovfiaç , du temps de sa

gestation, delà durée de sa vie; mais il

ne dit pas un mot du chat privé. Pline cite

souvent le chat , mais toujours lorsqu'il

traite des animaux sauvages ; il garde un
silence absolu sur le chat domestique. Dans
les divers passages que Coni'ad Gessncr a

extraits des auteurs anciens, et qu'il a

insérés dans son Histoire naturelle, je ne
vois rien qui puisse rappeler le chat do-

mestique ; mais il cite un passage d'Albert

le Grand dans lequel il est question de cet

animal. Les Arabes font aussi une distinc-

tion entre les deux espèces de chat; on
peut là-dessus consulter Bochart (132). Il

est donc très-probable que ce ne fut que
vers le moyen âge que le chat commença
à se répandre en Europe et dans une partie

de l'Asie. Ce fut prol)al)lewient en Nubie ou
en Egypte qu'on rapprivoisa. Les ]iassa,j;es

dans lesquels Hérodote parle des animaux
sacrés des Egyptiens, des soins dont ils

étaient l'objet pendant leur vie, des hom-
mages divins qu'on leur rendait après leur

mort, et les autres détails dans lesquels

il entre font voir bien clairement que le

chat était un des animaux domestiques des

Egyptiens (1. ii,c. 66,67). Rijppel, dans
son Atlas zoologique (p. i , p. 1), a fait

graver un chat de Nubie, sous le nom de

felis maniculala, qu'il regarde comme la

souche primitive de l'espèce. Sa couleur
est un jaune d'ocre sale , foncé à la partie

supérieure; les joues , la gorge et les pieds

antérieurs sont blancs ; les lèvres et la

pointe du museau sont noires ; les pieds

et les cuisses ont quelques raies noires

transversales ; le front est sillonné de huit

raies étroites ; la queue est plus longue
que celle du chat domestique dont elle a

la grosseur , et elle porte à son sommet
deux anneaux noirs. Ehrenberg ajoute en-
core une autre espèce, qu'il nomme felis

bubustis
, qui difl'ère des précédentes par

son museau ]ilus allongé et par une queue
plus courte. Cet animal était également
sacré pour les anciens Egyptiens. Le chat

domestique des Egyptiens aj)partienl donc
à deux espèces dilierentes. Hasselquist a

décrit la de;'nière espèce dans son Voyage
en Palestine (p. 69). 11 est conséquemment
très-vraisemblable que notre chat domes-
tique dérive de l'une de ces deux espèces,

ou peut-être d'une autre espèce voisine,
originaire des parties méridionales du globe;

et que le chat de nos forêts constitue une
espèce toute dill'érente. En place du chat

,

les Grecs et les Romains élevaient la yxln ou

(132) Hieroioicon, t. I", 1. ni, ch. 14, où il cite

KaswInI
, qui ailmut deux cs])ùces ilc clial, celui

(jni est clomesti(|U(! el celui qui est sauv.ige. Daiiier

ajoute même une troisième espèce, la civciie. Sui-
vant le iiièine cliap. de IJoehait, ces deux espèces de
flials auraient clè conmies du leuips des prophètes
Usée et Jéréinie.

(133) Flora Taurico-Caucasicn, l. H, p. 123.

ll34) Les Grecs ont deux mots pour exprimer le

mustela des Latins, pour attraper les souris,

comme l'indique le mot latin. Cet animal
était à moitié sauvage ; et maintenant encore
nous ne pouvons pas dire que notre chat
soit bien complètement apprivoisé.

CHATAIGNIER et NOYER. — Nous n'a-
vons en Europe qu'un petit nombre d'ar-

bres croissant spontanément, dont les fruits

soient comestibles. De ce nombre est le

Châtaignier, fagus castanea, Linn. ; castanea
vesra, Gaerln, qu'on trouve dans toute l'Eu-

rope méridionale, depuis l'est jusiju'à l'ouest,

et dans une partie de l'Orient; il est très-

multiplié dans la partie septentrionale de la

Grèce ; dans la partie centrale, il s'élève sur
les montagnes , et dans le sud on ne le

trouve qu'à des hauteurs considérables. En
Italie , il forme des forêts entières sur des
montagnes du Piémont, et dans le pays de
Vaud et les vallées voisines , il est la nour-
riture principale de la population. Son ni-
veau de croissance s'élève de plus en plus ;

entin, il forme sur l'Etna une forêt bien
connue; c'est l'arbre qui domine dans les

forêts des parties les plus chaudes de la

Suisse et du Tyrol méridional; il forme la

base de la nourriture des habitants des Cé-
vennes et du Limousin. Souvent , les mon-
tagnes élevées de l'Espagne et du Portugal
en sont toutes couvertes, comme on voit k
Port-.\lègre ; lorsqu'il ne couvre pas le

sommet des montagnes, il environne comme
une ceinture la partie moyenne des pics

glacés , ainsi qu'on le voit dans la Sierra de
Marào et ailleurs. Suivant Marschall de Bi-

berstein (133), le châtaignier croît dans la

Géorgie occidentale et sur les sommets éle-

vés de la partie orientale du Caucase. Il

vient bien en Allemagne, mais quand on
le plante; cependant, il est multiplié dans
la vallée du Rhin et dans les plaines chaudes
delà Franconie. D'après les observations de
M. Humboldt , il lui faut une chaleur
moyenne de 9", 3 centigr. (7°, W R.). Il ne
réussit point dans le nord de l'Allemagne ,

excepté sur les côtes tempérées de la mer.
Ce serait une chose vraiment étonnante

que les anciens , dans l'énumération des
substances qui composèrent la première
nourriture lies hommes, eussent omis un
arbre si utile et si multiplié dans les con-
trées ([u'ils connaissaient. C'est précisément
ce qui est arrivé. Le gland de Jupiter ( Aiô?

fixi.a-joi ) est la châtaigne. Théophraste le dé-
crit comme un fruit qui , ainsi que celui du
hêtre, est enfermé dans une enveloppe épi-
neuse (s/.îvor llist. plant., m, 10, 18), el qui
lui ressemble pour la sareur et le suc (13i).

Il place le gland de Jupiter à côté des figues

et des dattes, pour le goût (i, 12, 1).

mot suc, x'-'^^' ^l ''^'^> ' l"" premier se dit du suc ré-

pandu dans rinléiieuv de loLiles les parties du végé-
tal, qui donne au fi'uil la saveur. Ce suc peut donc
cesser d'ètie apparent et ne plus exister qu'à l'élat

de eomliinaisoii eliimique , lomnic dans les fruits

farineux. Le second est le su: propre, qui est coloré,

et qui le devient suitoul aprè> qu'il s'est épanché
de l'arbre. A celui-ci appartiennent les gommes et

les résines, qui sont des àrroi.
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Lenveloiipe du fruit Ijérissé de ])oin(o.s est

uu caractère distinctif, parce qu'il n'existe

que dans les fruils du hêtre et du châtai-

gnier. Tout le reste de la description que
ThéopliFaste donne du gland de Jupiter s'ap-

plique exactement à la châtaigne. L'arbre,

a proprement parler, ne donne point de
tleurs(iii, 38); en cela, il ressemlile au
noisetier, il porte seulement un chaton

(ainenlum, ytxy/^pvç, m, 5o), et chaque an-
née il se dépouille de ses feuilles. L'arbre

qui produit le gland de Jupiter est de la

classe de ceux qui croissent sur les mon-
tagnes élevées et qui n'aiment point les

plaines (m, 3, 1 ). Tous ces caractères et ces

indications ne laissent aucun doute sur l'i-

dentité de la châtaigne et du gland de Ju-

piter. Les passages qu'on lit dans les autres

écrivains confirment cette opinion. Diosco-

ride (135) donne comme synonymes les

noms de gland de Sardes, en Lj'die, châ-
taigne ,

gland de Jujiiler. Dans les Géoponi-
qucs ( I. X, c. 63), on lit, au mot Châtaigne,

qu'on l'appelait aussi gland de Jupiter; mais
le mot latin jugions ne s'applique point

h la châtaigne , il indique la noix. Pline

( 1. XV, c. 22) , en traitant du fvuUjuglans,
décrit la noix commune avec une exactitude

qu'on trouve rarement dans ses écrits. Il

parle d'une enveloppe tendre {calijx pulvi-

natus.) et d'une écaille ligneuse ( ligneum
putainen ). On teignait la laine avec l'écorrc,

et les fruits récents servaient à teindre lus

cheveux en rouge. Cette écorce tache la

uiain qui la' touche. Les deux hémisphères
de la coquille sont bordé$ par un bourre-
let qui indi(pie la division; l'amande est

partagée en quatre parties séparées par
des cloisons ligneuses : ces caractères si

tranchés ne laissent après eux aucun doute.

La noix ne vint que tardivement des mon-
tagnes de l'Asie en Europe. On ne trouve
jiointle noyer à l'état sauvagedans la Grèce,
ni vers le Caucase, suivant les observations

de Marshall de Biberstein ; il abonde dans
les forêts du Liban suivant Elirenberg , et

probablement il est parti de là pour se

répandre en Grèce et en Italie. Le noyer
(yapxiv.) dont parle Théophraste ( //. pi. , m

,

2, 3) et qui croit spontanément dans les

montagnes de la Macédoine ( ni, 3,1), sur
le Tmolus et sur les Alpes de Mysie (iv, 5,
h ,) ne peut être le noyer commun {juglans

rcgia). Un autre passage (m, 14, k) où se

trouve le mot noyer (zap'Ja), accompagné
de répilhète;;e;-si(jfMc, mais dans un manuscrit
seul, ne peut, à mon avis, servir à faire

connaître quel peut être cet autre arbre

( (rr),ocù5/) ) avec lequel il compare le noyer.
La noix paraît donc aussi ne point avoir été

bien connue des Grecs. Lors([u'elle arriva

à la connaissance des Romains , ils lui don-
nèrent le môme nom qu'à la châtaigne, c'est-

à-dire de (//and de Jupiter, juglans , c'est le

nom qui lui est communément resté, tandis

qu'au contraire il ne sert que très-rare-

ment à indiquer la châtaigne. L'expression
de noix-châtaigne / z«Travzi:, o- za/iOoï ) ne se

trouve qu'une seule fois dans Théophraste
(vni,4,ll) lorsqu'il dit que l'écorce de
lotus est aussi noire que celle de la châ-
taigne. Cependant, il scml)lc ici qu'une
glose se soit glissée dans le texte, efque
le naturaliste giec ait voulu parler de la

noix euboiquc. Si donc il fallait supprimer
dans le texte ce jiassage, Nicandre serait

le premier qui aurait parlé de la châtaigne,

dans son poème intitulé Alexipharmaca
(v. 2G8-272). Il ajoute qu'elle croît dans le

territoire de Castanis. Le scholiaste dit :

Casianis est une ville de la Thessalie ou du
l'ont. Des scholies plus récentes font venir

les châtaignes des montagnes Castaniques ;

Hérodote et Strabon, de la ville de'Castanana;

Etienne de Byzance place une ville de Cas-
tana dans le voisinage de Tarente , et VEty-
mologicon magnum indique une ville de
Castana dans le pays de Magnésie. Toutes
ces indications se trouvent dans les notes

que Schneider a faites sur le poëme de
Nicandre. 11 est très-probable que toutes

ces villes doivent leur nom à la châtaigne
et non celles-ci aux villes. 11 ne serait pas
sans intérêt de savoir de quelle langue vient

le mot castanea , car il n'est ni grec ni latin.

La châtaigne est encore appelée noix cu-

boifjue, et souvent on la trouve indiquée
]iar ces deux mots dans Théophraste; repen
dant on ne sait pas s'il la regarde comme
étant une seule et même chose avec le

gland do Jupiter. Athénée (13C) cite un j/as-

sage de Mnésithée l'Athénien dans lequel

il dit que les noix euboïques ou les châtai-

gnes , car on leur donne les deux noms
,

sont d'une digestion difficile. 11 résulte donc
clairement de cette citation que la noix

euboïque et la châtaigne sont le même fruit.

Schneider, dans la table qu'il a jointe à son
Théophraste, demande, au mot Noix euboï-

que, pourquoi ce naturaliste a désigné la

châtaigne par trois noms d-ifl'ércnts : gland

de Juiùter, noix euboïque et noix de châ-

taigne ; mais cette dernière dénomination
doit peut-être . ainsi que nous l'avons mon-
tré', être retranchée deThéo)>hrasle. Schnei-

der pense que la culture a pu produire di

verses variétés cjne ces noms désignent.

C'est précisément comme en France, on
donne deux noms différents à deux simples

variétés, marron et châtaigne; mais l'ap-

plication de ce raisonnement à notre

auteur me paraît un peu forcée. Les anciens

n'avaient pas de jardins botaniques ,
pas

d'herbiers; ils décrivaient les plantes sans

les avoir sous les yeux, se servant d'indica-

tions qu'ils recueillaient soit de la bouche
du peuple, soit dans les livres; il put donc
arriver de là qu'ils prirent pour ditférentes

des espèces semblables. C'est peut-être pour
cette raiscn que la description que Théo-
phraste donne de la châtaigne est empreintes

d'une certaine hésitation (137).

(!3."i) Mal. mciiic, 1. i", c. Il.i.

(loti) Dcii'iwscphist., l. u, C. 43,

(137) A.-W. Scjilcsi'l rilo, d;ins le Iiidisclien Bi

l'iiolhch, i, 11. 230 ' ••'• H/j semblalilus ciicuis,
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CHÊNE. — On rencontre beaucoup de (Jif-

ficuUés pour démêler ce que les anciens onl
dit sur le chêne et son fruit, d'autant plus
i|ue les espèces de ce genre n'ont jioint en-
core été déterminées , pour l'Europe, d'une
manière bien précise par les botanistes,

ïhéophraste (A/. j9/., m, 8, 2, suiv.1 parle du
chêne d'une manière détaillée. Il dit que
« quelques-uns admettent quatre espèces

,

d'autres en admettent cinq ; on ne leur donne
point partout le môme nom, car ceux qui por-
tent des fruits doux sont appelés |iar les uns
(hàie domestique {r,ft:pi;], at par d'autres

chêne frunv {h\iyoSpooç). Il en est de mémo
pour les autres espèces. Les habitants du
mont Ida distinguent les espèces suivantes :

le chêne domestique, Fœgyloiis , le chêne à

feuilles larges, le chêne à fruits doux (inyôr),

et rhalij>hloïos (salici cortica). »

Nous bornerons là ces recherches, car
elles sont du nombre de celles qui sont
aussi incertaines que stériles. Cependant,
comme les anciens ont si souvent répété

bordées de dents terminées par des épines
sétacées, caractère qui le rend très-facile à
reconnaître. Le fruit est mangeable, quoique
peu savoureux ; aussi , dès (jue les Grecs
purent se procurer une autre nourriture que
les glands , ils les abandonnèrent aux pour-
ceaux. Ce chêne est (rès-multiplié en Ar-
cadie, dans la vallée de l'Eurolas, auprès de
Marathonisi; près de Nauplie on en voit

aussi quelques-uns, mais en petit nombre.
En Albanie , on voit de grandes forêts de
chênes qui donnent des glands dont la cu-
pule est d'une grosseur extraordinaire , et

qu'on exporte en grande quantité sous le

nom de volonea pour les employer à la pré-
paration dos cuirs , de telle sorte que cette

denrée forme une branche importante de
commerce pour la Grèce. Toui-neforî est le

premier qui ait donné une description de
cet arbre dans la relation de son voyage au
travers de l'Archipel , aiirès lui Po^oke el

Olivier l'ont décrit et môme figuré.

11 y a encore dans l'Europe méridionale
que le gland fut la première nourriture de et dans l'Afrique septentrionale un autre
1 homme, il devient nécessaire dédire en
core quel(pie chose sur le chêne.
Le chêne dont les fruits étaient bons à

manger portait chez les Grecs le nom de
çijyôf, comme le prouvent sutTisamment les

passages de Théophraste que nous avons
cités, et d'autres encore que nous n'avons
pas cités. Pausanias dit aussi, en parlant de
l'Arcadie (c. 1): Pelage est le premier qui,
en Arcadie , ait découvert que le fruit du
chêne (SpOwv) pouvait être employé comme
aliment, non de tous les chênes indistinc-

tement , mais de ceux c[u"on nomme ^r,yLi.

Ce mot grec est le même que le mot latin

fagus, qui signifie Mire. Ici se jirésente donc
le môme cas que celui qui s'est trouvé pré-
cédemment, lorsque nous avons vu que par
(jland de Jupiter les Grecs entendaient la

cliâtaigne , et les Latins la noix. Le mot /"a-

gus désigne le hHre , comme l'indique la

description que P'ine en donne (I. xvi, c. 5).

Lo fruit de l'arbre j'agus, dit-il, ressemble à
celui du noyer, il est enfermé dans une en-
veloppe triangulaire. Le hêtre est rare en
Italie, il y croît seulement sur les hautes
montagnes; autrefois, il y était probable-
ment plus abondant sur les montagnes, mais
les forêts en ont éié détruites (138). En
Grèce, le liôlre ne vient que sur les hautes
montagnes du Pélion, du Pinde et de l'A-

tlios. Il portait , en Grèce, le nom de o^va

qu'il a conservé jusqu'à ce jour Le 'jjjjyoj

des Grecs n'était donc pas le hêtre (139)',

mais un chêne, et peut-être celui que I.inné
a nommé rjuercus agylops, et ipie les Grecs
appellent aujourd'hui lalainida (en français,

chêne velani, O; iv.). (]c chêne est un arbre
élancé, dont les feuilles toujours vertes sont

comme par exemple le nom d'un métal pris pour
celui (l'un anim.il.

(158) .Maiiilcnaiil encore, en Italie, on lirùlo les

iictres sur Is iii(iMiai,'iu's. C'est ainsi (|i\'en I8,V2 il v
eatla iiioilic' '.j'iiè] tinèi incenilic'e dans les Alpes de
V.ampiiKiijhnno miu lniii d /iri;;(i»", dans !_ Flo-
rentin.

chêne dont les fruits sont également bons à
manger, et d'un goût plus agréable que ceux
de l'espèce précédente. Desfontaines en fil la

découverte dans l'Afrique septentrionale ,

auprès d'Alger; il le nomme qnercus ba-
lottd. Il le décrivit dans une notice qui est

insérée dans le Journal de physique , année
1791. Plus tard, il en a parlé dans sa Flora
atlanlica. On ignorait alors que cet arbre
forme de grandes forêts dans la partie méri-
dionale du Portugal et dans les contrées de
l'Espagne qui en sont voisines. On fait une
grande consommation des fruits, qu'on vend
même à la porte de Madrid , avec des châ-
taignes. Smith, dans sa Flore de la Grèce,
avance, d'après l'herbier de Sibthorps, qu'on

y trouve cet arbre, et les auteurs de la Rela-

tion de Vexpédilion en Mon'e disent qu'il

existe dans quelques contrées de celte partie

de l'Europe.Mais comme Smith n'avait pas vu
si le gland était allongé, il lui aura été dilli-

cile de distinguer l'arbre dont il voyait l'é-

ciiantillon d'avec l'yeuse ((/((p/'cii^ ilex), et ce
que les naturalistes français ont dit peut
bien être plus précis. Au surplus , il nous
sutlit de savoir que les anciens ont connu le

fruit du quercus balotta. SIrabon dit, en dé-
crivant les mœurs des habitants de la Lusi-
lanie , qu'ils vivent de gland pendant les

deux tiers de l'année; ils les font sécher,
les réduisent en poudie, puis ils en oblien-

neut un pain ([u'ils mettent en réserve ])Our

leur besoin. Sirabon ajoute : Ils boivent de
la bière, et Coray dit dans ses notes : pro-
bablement faite avec du gland, car on I em-
ploie à cette fabrication, à défaut d'orge. Ce
jirocédé est entièrement inconnu en Portu-
gal. Ce chêne est-il un de ceux décrits par

(139) Vers la porte de Troie appelée Porte de

Scée , il y avait un fv^à;, dont il est sonveiit piulé

dans Vlliade. Voss traduit toujours par liétre. Si les

philologues croient ([uc Voss soit une autorité en

cette matière, et veulent invo(|iier "les notes (|u'il a

))iildiéi'S sur l'.s G'fo.'v/iV/Hcs , il> kunlieicMl dans

l'i'iTi'ur.
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Théojjhrasle? C'est une question (iont.je ne

m'occuperai pas ; avec «les descriptions aussi

incomplètes i|ue colles que nous ont laissées

les anciens, la détermination d'espèces si voi-

sines reste un problème insoluble. Du reste,

il ne paraît pas que la balotte se soit étendue

vers le nord beaucoup au delà de la

Morée.
Les auteurs latins citent un arbre auquel

ils donnent le nom de esculus, qu'on a fait

dériver d'csca {nourriture) , le regardant

comme la traduction littérale de ^n'/if. Il ne
s'ensuit pas de là que ce soitle même arbre,

ctmiuie déjà nous le savons ; car cet arbre

n'étant cité que deux fois dans un poëme sur

l'agriculture, les G't'or^ffçups de Virgile (1. ii,

lo et 291), sa détermination a donné
l)eaucoup de mal aux commentateurs. L'An-
S^lais Mar'yn , dont les noies explicatives

sont les meilleures, quoiqu'il ne connût pas

les plantes de l'Italie, prend cet esculus pour
le chêne rouvre {qaercus robur), et le qucrcus

pour le chône pédoncule {quercus peduncu-
lata (îiO). Ainsi , il ne tient aucun compte
di! l'étymologie tirée d'^ca, ni de la qualité

comestible du gland. Linné , auquel il im-
jjortait peu quel nom les anciens donnas-
sent aux arbres, a pris le nom de quercus

esculus dans la synonymie de G. Baubin ;

et comme sa description est courle , on en

a fait diverses api)lications , car chez les

écrivains, ainsi que dans les jardins de bo-
tanique, on voit souvent le même mot donné
à des choses toutes différentes. M. Fée cjui

,

dans sa Flore de Virgile , a montré plus de
connaissance en botanique qu'on n'en a

communément, mais en même temps une
critique moins sévère, pense que ce mot
esculus peut indiquer deux espèces ; car, sui-

vant Pline, cet arbre est rare en Italie. Ho-
race dit qu'il forme de grandes forêts dans
Ia,Daunie [Terra di Bari). Tenore de Naples
a été conduit à faire une très-belle disserta-

tion sur cette question. Il dit dans son petit

ouvrage intitulé Flora Virginiala, p. 111 :

« L'existence du quercus robur de Linné ,

dans notre pays, est fort problématiciue, tan-

dis que Vesculus de Virgile y est très-abon-

dant; il est facile à distinguer îles autres

espèces de chêne, par sa taille colossale, par
ses feuilles très-larges, et l'on ]ieut lui ap-
pliquer avec beaucoup de justesse l'expres-

sion de A'irgile , quœ maxima frondet, qui
lui convient très-bien. Les glands de ce
chêne sont doux et comestibles, nos paysans
les font griller comme des châtaignes, et ils

nomment l'arbre chéne-chdtaiguer. > Ce se-

rait enrichir la botanique que d'y introduire
cette espèce sous le nom de quercus Vir-

(jilianu , en môme teuqis que l'on fourni-

rail une excellente donnée pour l'exolication

des auteurs anciens.

(110) Ce que dit Voss s'accorde très-bien avec
Marlyn, quoique ce soit chose fort dilTérente.

(lil) Sur les bords de l'Hypanis paissent les clie-

vaux sauvages. (IIekod., 1. iv, c. 52.) H y a des tlie-

vaux sauvages dans quelques parties de l'Espagne
ritérioure. (Vahron, De rc nislicn,l. ii, c. 1, § S.)

[Cette le<;on est douteuse.] Le Nord produit aussi des

Ces fruits purent servir d'alimentaux pre-

miers habitants des montagnes et des forêts

de l'Europe méridionale, quoiqu'ils ne don-

nassent pas une nourriture aussi abondante

que le fruit de l'arbre à pain ou du bananier.

CHENOOKS. Voy. Nootka— Colombiens.

CHEUOKEES. Yoij. Alléghaniens.

CHEVAL. — Quelle que soit la facilité

avec laquelle le cheval retourne à la vie

sauvage, il est diflicile de dire dans quelle

partie du monde on le trouve tel. Dans nos

haras , où le cheval vit abandonné à lui-

même, on voit qu'il s'est beaucoup rappro-

ché de l'état sauvage. Suivant les auteurs

anciens, on le trouvait sur les bords de

l'Hypanis, aujourd'hui le Boug, en Espa-

gne, etc. (141). Maintenant encore on trouve

des chevaux sauvages dans l'Ukraine, sur les

bords du Boug et dans plusieurs parties de

l'Asie occidentale; mais le lieu où ils se sont

le plus multipliés, c'est la grande plaine qui

est au sud cle la rivière do la Plata, dans

l'Amérique du Sud, où, suivant les rapports

des historiens, ils ont été transportés par les

Espagnols. Pallas croit que le cheval sauvage

se trouve encore dans les grandes steppes

de l'Asie et dans celles de 1 Europe qui en
sont limitrophes; mais c'est un mélange de
chevaux des peuples nomades qui se sont

égarés : c'est pourquoi ils varient beaucoup
pour la couleur. Il y en a dans le nombre
qui durèrent tellement de l'espèce commune,
qu'on est forcé d'admettre qu'ils appartien-

nent à la race véritaldement sauvage (14-2).

Pallas a donné la description de ces chevaux
dans la relation de son voyage en Bussie

(part. I, pag. 211). Gmelin jeune en a aussi

donné la description dans la relation de son

voyage dans le même pays (part, i, 14 V). Ces
descriptions nous présentent ces chevaux
comme petits, avec le poil hérissé, vifs, et

supportant très-bien la fatigue; ils paraissent

être d'une taille même inférieure à celle de?
plus petits chevaux russes. Ce dernier fait

contredit la loi générale que les animaux
sauvages sont ])lus grands et plus forts quo
les animaux domestiques, loi que nous avons
signalée chez le buffle, le gayal, le renne,
l'âne et la chèvre. Comme, dès l'antiquité la

[ilus reculée, les steppes furent parcourues
liar les peuples nomades, le retour du che-

val à la vie sauvage put s'y opérer très-faci-

lement. Si donc nous voulons trouver la

patrie du cheval, il faut la chercher dans lo

pays où cet animal se présente le plus [)ar-

fait, et particulièrement là où il jouit au plus

haut degré de l'agilité, cette faculté qui lo

caractérise , qui rappelle le plus son état

sauvage, c'est-à-dire l'Arabie et le nord de
l'Afrique. L'Asie centrale et l'Inde ne peu-
vent jamais élever cette prétention, parce

que l'espèce n'y atteint point un degré de

chevaux sauvages. (Pline, Hist. nat., 1. vui, c. 15.)

Suivant Aristote, {De Mirabit., v, 0), on en trouve
en Syrie; mais ce quo dit ce naturaliste des che-

\aux, d'aulies l'ont dit de l'àne, coinnie le fait ob-
server Be.cliniann.

(Ili) Sphiteg. xoolofi.. fasc. ii, p. .>G
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supériorité assez marqué, bien que les clie-

vaux sauva,-;es soient devenus très-nom-
breux chez les nomades de l'Asie. Le elieval

est un animal ([ui se multiplie favilemeat
dans les plaines vastes, et qui facilement
aussi y passe à l'état sauvage, comme l'Amé-
rique du Sud nous en donne des exemples,
surtout dans ses parties tempérées. Le ter-

rain diluvien contient des dents de cheval
fossile; nous pourrions peut-ôîre en conclure
que le cheval nous serait venu du monde
primilif. Le genre, en eliet, porte en lui le

caractère des créations primitives : des for-

mes eu quelque sorte tloltantes entre la

plupart des règles fixées par la nature.
CHEVEUX HUMAINS.— La structure des

cheveux n'est pas aussi bien connue que
celle de la peau, malgré les nombreuses re-

cherches microscopiques qui ont été faites à
ce sujet depuis la publication des savants
ouvrages de B. Eble et de J.-C. Heusin-
ger (14.3). Ces écrivains pensent que les che-
veux de l'homme, de même que les piquants
des hérissons et des porcs-épics, et les soies
des cochons, sont composés de deux parties

distinctes, c'est-h-dire d'une enveloppe corti-

cale extérieure et d'un tissu spongieux inté-

rieur. Weber soutient que les cheveux hu-
mains sont formés d'une substance homo-
gène, dans laquelle il n'y a rien qui ressem-
ble à ce qu'on pourrait distinguer sous les

ncms d'écurce et de moelle.
Le cheveu sort de son follicule par une

racine renflée ou un Inilbe qu'on a comparé
à un bourgeon, et qui est plus épais que la

partie liliforme. MuUer suppose que la subs-
tance du cheveu est formée par la sécrétion
d'une matière cornée qui a lieu à la surface
d'un cône vasculaire contenu dans l'inté-

rieur du follicule, ou iilutôt qui n'est réelle-

ment qu'un !)roiongoment vasculaire du
fond de ce follicub (l'ti). Le cheveu, dit-il,

croît en longueur, parce que, à sa racine,
une nouvelle quantité de matière sécrétée
s'ajoute à celle (jui l'était précédemment et

la repousse; fon extrémité est, en consé-
quence, la première formée.

Depuis que les travai'.x de Henle et de
Sclnvann ont mis hors de doute l'organisa-
tion cellulaire de la peau, jilusieurs recher-
ches ont été faites dans res[ioir de découvrir
dans les parties constituantes des cheveux
une structure analogue. Ainsi on trouvera,
dans les Archives de Muller, deux mémoires
sur ce sujet : l'un de M. Gùrlt (année 18.31)),

l'autre de ^^ le docteur Bidder, de Dorpat
(année l.SVO).

Le docteur Bidder distingue dans la racine
du cheveu doux parties : le follicule, qu'il

nomme gaine [hanrbalçj), et le germe ou
bourgeon [haarkeim). Le bourgeon descend
jusqu'au-dessous du [)oint où commence sa

gaine, et à sa base, où il se joint aux parties

molles envu-onnantes, il oOie une teinte
foncée qui permet de le distinguer même à
l'œil nu. L'extrémité du cheveu présente,
sous le microscope, une niasse de couleur
sombre, formée de petits grains qui peuvent
être séparés au moyen de l'acide acétique, et
à l'aide d'une division mécanique faite avac
soin. On voit alors qu'elle se compose de
cellules ou cyloblastes infiniment petites,
mais distinctes, contenant chacune son nu-
cleus. Les cellules sont unies entre elles par
une substance tenace, inorganique, à la-

quelle on a donné le nom de cytoblaslème.
La gaine qui enveloppe la substance du chc'
veu est tapissée par un épithélium i)articu-
lier, formé de cellules trans))arentes et in-
colores. 11 y a passage sans interruption clo

ce tissu à celui du bourgeon, qui, comme
nous l'avons dit, est de nature cellulaire,
mais se distingue suffisamment de l'autre
tissu par sa couleur foncée. Les cellules du
bourgeon sont fdiformes, et se montrent
comme des fibres disposées parallèlement
entre elles et unies par une cytoblaslème
transparente. Le cheveu entier iious repré^»

sente donc un faisceau de fibres longitudi-
nales, et ces fibres sont comjiosées elles-

mêmes de cellules filiformes (]ui s'étendent
du fond du bulbe jusqu'à l'extrémité du che-
veu, mais qui, dans leur cours, subissent
des changements notables de forme et de
grandeur. Le cheveu, une fois développé,
est uniforme dans toute sa masse; mais en
le macérant dans des acides concentrés, il se
ramollit au point qu'on peut le diviser en
fils longitudinaux. Or, ces fils, examinés au
microscope, se montrent eux-mêmes comme
autant de faisceaux de fibres très-nombreuses
et très-fines : ces fibres sont donc les compo-
sants élémentaires du cheveu. Elles apparais^
sent comme des lignes brunes, dont la largeur
est plus grande en certains points que dans
d'autres, et qui sont unies entre elles par una
cytoblastème jaunâtre.

L'épaisseur d'un clieveu étant évaluée à
un dixième de ligne, le nombre de ces fibres

élémentaires doit être de 250, sans compter
l'espace occupé par la cytoblastème, dont
l'existence n'est jias douteuse, et qui doit

remplir les intervalles (IVo). Mais, dans cette

partie de son travail, le docteur Bidder a
rencontré une difliculté qu'il avoue n'avoir

pu résoudre, difficulté qui a rapport à la

grosseur et au nombre de ces fibres compa-f

rées au volume de l'ensemble des cellules

du bourgeon, dont elles tirent leur origine.

Relativement au siège de la matière colo-

rante dans le cheveu, le docteur Bidder
jiense ([ue la coloration, dans les parties in-

férieures du bourgeon, tient à la présence

du contenu brun des cellules, ce qui serait

quelque chose de tout-à-fait analogue à la

coloration du reie tmicosum; mais, cjuant

(liTt) Siislem (li-r ltislolu(iit\yon Hecsi.nger ; Eisc-

iiach, 1Si5. Die l.elirc von den Uaarcn, von D' Byn-
K\Ui) Eiii.i; ; W iiii, 1851.

(lii) Mci.i.Lii, l'Iiijsioloijie, vol. I", page 598.

(liS) Le doctvur Grant a reiiiarqni* que rc?o;i<p

orcupé par les 2.')0 fibrilles n'est que celui du ilia-

iiiétre du clieveu, et qu'il en faut environ 50,000

po;ir remplir son ealiliie entier. V'o;/. Grant, Oulli-

ties of compiirntivc nnnloriiii ; London, 18il, in-8°,

•:>.r.c. (!i7.
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au «orps ;lu cheveu, il semble, dit M. Bid-

iler, que le siège principal de sa couleur est

dans la substance brune ou jaune que nous
avons désignée sous le nom de cyloblastême,

substance qui entoure les fibres , et par
conséquent leur est extérieure.

De nouvelles recherches microscopiques
auront pour résultat, il faut l'espérer, d"é-

claircir ce qui reste obscur sur ce point et

sur quelques autres également relatifs à la

structura des cheveux. Mais, comme le re-
manjue un savant et ingénieux écrivain (]ui

a éclairci plusieurs points de Une anatomie
en faisant des rapprochements entre les tis-

sus analogues dans les dillérents êtres or-

ganisés, « ce que l'on sait aujourd'hui sur
ce sujet semble nous autoriser à croire que
chacune des cellules contenues dans le bour-
geon du clievou donne naissance à un fais-

ceau de fibres, comme le fait la substance
corticale de la plume, et que, dans les deux
cas, les fibres sont réellement des cellules

secondaires allongées (1V6). »

Des différences nationales dans les cheveux.
— Les vai-iétés dans la couleur et la struc-

ture des cheveux forment un des traits les

plus remarqualjles parmi ceux dont l'en-

semble constitue pour chaque nation le ca-
ractère physique distinctif. .

La couleur du [loil des animaux varie
avec le climat. Eble observe que sous les

régions septentrionales il n'y a pas de ciie-

vaux noirs, et que les lièvres, les écureuils,

les belettes y sont blancs, ainsi que beau-
coup d'autres animaux. La remarque, quant
à la couleur noire, n'est jias exacte [lour

toutes les espèces d'animaux , ainsi que le

prouve l'exemple des zibelines qui nous
sont apportées de la Sibérie. Pour l'espèce

humaine, l'observation est vraie en général»

mais avec de nombreuses exce])tions ; c'est

ce que nous reconnaîtrons plus tard (]uand

nous passerons en revue les faits qui se

rattachent à cette question.
Quant à la quantité des cheveux et, en

général, des poils qui viennent sur le corps

humain, il y a, sous ce rapport, entre les

différentes races humaines, des différences

bien connues. On peut citer les Mongols et

les autres peuples qui leur ressemblent dans
le nord de l'Asie comme ayant peu de che-

veux et la barbe très-peu fournie. Le même
caractère paraît se trouver chez toutes les

nations américaines qui s-e rapprochent d'ail-

leurs, en quelciues autres points , de celles

de l'Asie septentrionale. Blumenbach et

Eble supposent que l'habitude de s'épiler

pendant plusieurs générations peut avoir

produit à la fin cette variété nationale, mais
elle est trop générale pour être attribuée à

une cause aussi accidentelle. Nous avons
d'une autre part quelques races chez les-

quelles il y a exubérance du système pi-

leux : par exemple, parmi les Ainos , ou
hommes de la race kurile, on voit des indi-
vidus dont les cheveux poussent jusque
sur le dos, et dont le corps est presque en-
tièrement velu.

Il est jirobable, au reste, que ces diver-
sités nationales ne dépassent point la me-
sure des variétés qui s'observent entre dif-

férenles familles appartenant à une même
nation.

Les nations septentrionales de l'Asie et

de l'Amérique ont généralement les cheveux
plats et raides ; il y a néanmoins quelques
exceptions. Les Européens les ont souvent
plats et souples, et d'autres fois très-frisés

(146) Principics of gênerai and comparative plnj-

siology, by \)' W.-B. Carpf.nter, 2' éd. , Lonilon,
1841 ; C.-F. BiRincii, Traité de plnjsiologie, Paris,

18.>7, t. VII, p. 231.
D'apîès des recherches microscopiques récentes,

la tige du cheveu se composerait de trois suljstaii-

ces. L'une interne, centrale, grenue, c'est la subs-
tance médullaire; l'autre, plus externe, formée de
lil;res longitudinales, enveloppe la substance médul-
laire, c'est la couche corticale. Celle-ci est enfin ta-

pissée à sa surface libre par des lamelles d'épi-

derrac.

De la substance corticale. — La substance corti-

cale offre, dans toute sa longueur, mais surtout
prés de sa racine, des stries longitudinales tiés-

prononcées
, qui indiquent sa structure fibreuse

;

quelquefois aussi la tige se fendille, sur son sommet,
en plusieurs fibres ; mais elles deviennent très-

distinctes, et se laissent séparer, dans toute l'éten-

due de la substance corticale, après que le poil a
inacé:é dans l'acide chlorhydrique ou sulfurique.

Ces fibres sont claires, a bords obscurs et irré-

guliers ; elles sont droites, raides, cassantes, larges
et plates ; elles se divisent quelquefois et s'anaslo-
niosent ensemble.
De l'épiilu'léon du poil. — La surface de la subs-

tance corticale de la tige est rerouverlc par un
enriuiide petites squammules serablaliles à celles de
fépiderme ; elfes sont disposées cii'culairement :

celtes de fa couche inf'éiieure , c'cst-.a-dii'o fes

squammufes fes pfiis voisines de la racine, couvrent
comme des l'iifes ceffes qui viennent iroméiiiate-

ment au-dessus d'eflcs. Ce sont les contours des
squammufes qui , à fa surface de fa substance cor-

ticale, se présentent sous la forme de stries trans-

versales coupées par des anastomoses obliques, et

qui parfois font une fégèie saillie au bord du poil.

On peut les détacher en squammules quand on a

traité le poil avec facide suffurique; dans la po-
tasse caustique , elfes se gonflent, et donnent au
poil un aspect noueux.
De la substance médullaire. — Pfacée au centre du

poif , effe forme te tiers ou te quart de son épais-:

seur, et fui donne sa coi;iei;r pviipie. Foncée dans
fes poiis coforés , effe est d'un bfanc ljrif!a:il rians

les poifs bfancs; cependant fa substance corlicafe

n'est pas étrangère à fa coloration des poiis, seule-

ment elfe a une teinte moins iiuense. La subslar.ce

médullaire ne manque piesipie jamais entiéienient

dans les poifs épais; mais on rencontre souvent de

grandes étendues qui en sont privées. Etle n'existe

ni dans les poils follets ni dans ceux du duvet.

La substance médullaire est formée de granula-

tions élémentaires et de noyaux d'une couleur fon-

cée , qu'on peut considérer comme le contenu de

cefhiles. Ces ceffufes , superposées en une rangée

dont les cloisons intermédiaires dispaiaissent, don-
nent naissance à une membrane sans structure qui

tapisse le canal central du ])oil.

Le sommet du poil ou le bout libre n'est formé
que par la substance corticale , dont la dispositimi

fibriffaire est beaucoup moins distincte ; on y re-

niai que qiiefqucs lamelles cparscs d'cpiihélcon.
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et crépus. On cite quelques Européens dont
les cheveux étaient presque aussi crépus que
ceux des nègres, et , parmi les nègres eux-
mêmes , il y a une très-grande variété. Si

nous prenons l'ensemble des races noires
originaires de l'Afrique et que nous les com-
parions entre elles, nous en verrons qui,
étant semblables par le teint et la plupart
des particularités physiques, diffèrent cepen-
dant parles cheveux, et offrent toutes les

gradations possililes, depuis la chevelure
complètement crépue, la ciievelure laineuse,

pour nous servir d'une expression reçue

,

jusqu'à la chevelure simplement frisée ou
même ondée. Cette remarque est également
vraie pour les indigènes des îles du grand
Océan méridional : on trouve parmi eux
quelques individus dont les cheveux sont
crépus et d'autres dont les cheveux sont
légèrement frisés. Cette variété se rencontre
même dans une race prise isolément, et dans
des cas où on ne peut suspecter aucun croi-

sement. Ce sont encore là des faits qui mé-
ritent notre attention et que nous examine-
rons plus tard.

On a remarqué que les cils et les sourcils,

bien que plus frisés chez le nègre que chez
l'Européen , n'offrent pourtant pas chez ce
dernier une apparence laineuse. La structure
qui donne aux cheveux du nègre cet asjiect

laineux doit être l'objet d'une investigation
soigneuse et qui est d'autant plus nécessaire
que cette particularité est un des caractères
qui ont fait soupçonner une différence spé-
cifique entre les noirs et les blancs.
De la nature des cheveux du nègre. Les

cheveux du nègre ont été considérés comme
essentiellement différents de ceux des autres
races humaines. On a coutume de dire que
chez les races africaines et chez quelques
autres tribus noires, habitant principalement
entre les tropiques, la tète porte de la laine et

non pas des cheveux : afin de savoir à quoi
s'en tenir sur ce point, il faut d'abord avoir
une idée bien nette do la différence qu'il y a
entre les cheveux et la laine.
Le docteur Eble a examiné au microscope

la laine du mérinos et du mouton chinois,
et il a trouvé que cette substance présente
des caractères particuliers fort remarqua-
bles. Il dit que toute espèce de laine se pré-
sente comme un amas de filaments tordus
et entrelacés dans toutes les directions, et

que, de [Ans, chaque brin de laine, au lieu
de conserver dans toute sa longueur un ca-
libre uniforme, offre ça et là des renflements
et souvent l'apparence de nœuds. 11 ajoute :

« Je pouvais voir partout la prétendue moelle
ou canal transparent qui se distinguait par-
faitement de la substance corticale; cepen-
dant c'est dans les proportions qu'ont entre
(dles ces deux parties que consiste la prin-
cipale dill'érence entre la laine la plus fine
et la laine la i)lus grossière. La partie corti-
cale m'a i)aru être, dans l'une et l'autre,
également épaisse et opa(pie, au moins sur
le hord ; mais le canal intérieur, dans la laine

commune, semble offrir des divisions plus
nombreuses , ressemblant à des cellules

irrégulières , tandis que dans la laine du
mérinos les cellules paraissaient plus régu-
lièrement disposées. Le canal paraît être di-

visé dans toute sa longueur par des petites

lames transverses très-minces interposées

régulièrement. Le duvet de la chèvre du
Thibet, dont on fait les châles de Cachemire,
apjiroche beaucoup par sa texture de la

laine du mérinos. Le diamètre du brin est

seulement plus petit, et les lames transverses

semblent ne pas être aussi régulièrement
placées. Chez le mouton chinois, la laine est

mêlée de poils rudes et grossiers (147). «

M. Monge suppose que la propriété qu'a

la laine de se feutrer est due a l'aspérité de
la surface dos différents brins, chacun d'eux
étant en quelque sorte barbelé sur les bords.

Cette conjecture a été faite également par
d'autres écrivains; mais c'est à 1\L Youalt
([n'appartient le mérite de l'avoir démontrée.
Selon cet écrivain, ce qui donne à la laine

sa propriété feutrante, ce qui la distingue

essentiellement des cheveux, c'est la dispo-

sition en scie que présente sa surface exté-

rieure. Le brin de la laine de mérinos, exa-

miné au microscope avec un fort grossisse-

ment, se présente sous la forme d'un ruban
à bords dentelés. Si au lieu de l'observer en
l'éclairant par-dessous, ce qui ne jiormet de
bien distinguer que sa silhouette, on l'éclairé

par-dessus à la manière des corps opaques

,

on trouve que ces dentelures des bords tien-

nent à ce que le brin entier, au lieu d'être

régulièrement cylindrique, se compose d'une
série de cônes ou petits cornets renversés

entourant une tige centrale, et ayant chacun
son sommet reçu par la base du cône qui lui

est supérieur. Toutes ces capsules ont leur

bord libre coupé obliquement et dentelé

,

ainsi qu'on le voit dans les figures ci-jointes.

Les poils soyeux ou poils vrais , bien
qu'ils soient couverts parfois d'écailles et

de rugosités , n'offrent rien qui ressemble à

ces dentelures. Les poils soyeux du tigre

sont couverts d'écailles semblables à celles

qui couvrent le dos d'une sole ; tandis ciue

dans les poils laineux du môme animal, les

dentelures sont nombreuses et distinctes.

La laine du lapin est fine, avec des dente-

lures angulaires très-nettes , au nombre de

2,880 par pouce. Le poil du môme animal a

un diamètre qui varie de r»ô ^ Tlô'le pouce ;

il est couvert d'écailles imbriquées , mais
qui ne donnent pas à ses bords l'aspect den-
telé.

La laine de l'ours, qui est très-fine , a

des dentelures qu'on peut comparer, dit

M. Youatt, à autant d'épines naissant à des

distances irrégulières, sous des angles fort

aigus. Chez le grand limier d'Italie [Italian

wolf-dog), qui a sous le poil une portion

assez considéralile de laine courte, M. Youatt

a trcmvé que les dentelures de la laine no

sont que superficielles et fort irrégidièrc-

ment placées, quelques-unes rossomblcnt à

(fi7j Lie l.dire, von licr llaarcn , von D' Ebi k, loine 1".
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(Je petites épines, et d'antres se présentent

sous forme de petites éniinences arrondies.

En ol)servant un brin de cette laine à la ma-
nière des objets opaques, on voyait chaque
cornet comme formé par la réunion de deux
ou trois feuilles arrondies.

Il paraît certain , d'après les observations
deM. Youatt, que dans la race mérinos,
et dans quekpies autres races encore , la

laine se comi'.ose de brins à bords dente-

lés. Mais il y a des laines fournies par diffé-

rentes races de moutons, dans lesquelles

cette disposition ne peut être aperçue, quel
que soit le grossissement qu'on emploie.
Dans celle-ci néanmoins, le brin laineux
ne ressemble en aucune façon à du poil , il

présente une grosseur inégale et a des bords
rudes et irréguliers ; tandis que le poil est

un tube uni, à contours réguliers, et dont le

calibre est presque égal dans toute sa lon-

gueur.
Ceci posé , si l'on examine avec soin au

microscope les cheveux du nègre, on res-

tera, ou je me trompe fort, pleinement con-
vaincu que ce sont de véritables cheveux,
des cheveux tortillés, il est vrai, et recour-
bés sur eux-mêmes , mais qui , d'ailleurs,

ne peuvent en aucune façon être assimilés

à delà laine. Prieharda fait sur ce point beau-
coup d'observations avec l'assistance de
M. Estlein, qui a une longue pratique du
microscope et se sert fort habilement de cet

instrument; il a vu et examiné avec soin, au
moyen d'un grossissement d'environ quatre
cents fois, des cheveux appartenant à diffé-

rentes races d'hommes , et il les a comparés
à la laine d'un des moutons anglais. Les
cheveux d'un nègre, d'un mulâtre, de plu-
sieurs Européens et de quelques Abyssi-
niens (1 V8) , ont été tour à tour comparés
avec la laine du mouton de Soutlidown, en
les éclairant successivement à la manière des
corps transparents et à la manière des corps
opaques. Le brin de laine avait une surface
très-rude et fort irrégulière , mais ses bords
n'offraient pas, à proprement parler, de den-
telures distinctes. Les cheveux du nègre,
qui étaient extrêmement différents de cette

laine et de toutes celles que nous avons
mentionnées plus haut, se montraient sous
forme de cylindre à surface unie; tous
étaient remplis plus ou moins d'une subs-
tance colorante qui cependant ne détruisait
])as entièrement leur transparence ; et cette
substance semblait plus abondante dans les

cheveux du nègre que dans les autres. Les
cheveux des Abyssiniens étaient aussi fort

noirs, mais tellement diaphanes , qu'on au-

rait dit un ruban noir s'allongeant à l'inté-

rieur d'un tube cylindrique. Les cheveux
du lUulAtre ressemblaient , à cet égard, à

ceux de r.\byssinien. Les cheveux de l'Eu-

ropéen semblaient presque comjjlétement

transparents ; ils avaient l'apparence de tu-

bes vides tapissés à l'intérieur d'une sorte

d'enduit de couleur obscure, (jui leur enle-

vait un peu de leur transparence. Les che-

veux blonds d'un Européen avaient le même
aspect, mais l'enduit était d'une teinte moins
foncée.

D'après les résultats de ces observations,

il reste pour moi parfaitement démontré
que le nègre a des cheveux proprement dits

et non pas de la laine. La principale diffé-

rence entre les cheveux du nègre et ceux de

l'Européen consiste simplement en ce que
les uns sont plus frisés et plus crépus (jue

les autres , et ce n'est réellement ([u'une

différence du plus au moins , puisque chez
quelques Européens les cheveux sont aussi

extrêmement crépus. Une autre différence,

que nous avons également signalée, consiste

dans la plus grande quantité de substance
colorante ou pigment qui se trouve dans les

cheveux du nègre. Il est très-probable que
cette particularité est avec la première dans
des rapports nécessaires , et même qu'ello

en est la cause. Nous ne pouvons, à la vérité,

déterminer comment l'une dépend de l'au-

tre ; mais, comme ces qualités varient si-

multanément et proportionnellement , nous
devons en inférer qu'elles ne tiennent i)as à

des causes indépendantes.
11 convient d'ailleurs de remarquer que,

quand bien même la production é|iidernioï-

que qui revêt la tête du nègre aurait offert

au microscope une structure différente de
celle des cheveux et tout à fait assimilable à

celle de la laine , cela ne prouverait en au-
cune façon que les nègres fussent descendus
d'une souche distincte de la souche des
blancs, puisque nous savons que dans quel-

ques espèces d'animaux il y a dos races qui
portent de la laine ,] tandis que quelques
autres sont couvertes d'un véritable poil. Il

est vrai que dans beaucoup de cas cette par-

ticularité dépend immédiatement du climat

et subit souvent des modifications lorsque la

race est transportée dans un nouveau |)ays;

mais, dans d'autres cas, la particularité per-

siste malgré le changement de circonstances

extérieures et s'élève presque au rang de
variété (lermanente (l'i-9).

CHÈVRE. — Ce ruminant présente plu-

(licS) Cps ilemiers lui avaient été envoyés par
M. d'Aliaild'u', le célèbre voyageur.

(liil) Les chevaux et les chiens transportés dans
l'iiide scptenliionale y ont acquis une toison,

comme ce cheval hasicir touffu et fiisé que les ar-
mées russes léguèrent aux galeries du Muséum do
Paris. Les ânes transportés dans les Coriiillèies y
sont devenus velus comme des ouïs. Dans toute

l'Aniéi i(iiie méridionale , les chevaux vendus à la

liberié ont pris une robe uniformément baie. Les
ba'ul's devenus sauvages ont la robe rouge brune
aux pallies supérieures du corps , m ire |>:irl()iit

ailleurs. Dans la domesticité , il naît parfois des
liieuCs qui n'acquièrent jamais de cornes, et qui se

jiropagenl avec la même difformité dans les parties

Irès-chaudes de r.\niérique. La génération continue

aussi une variété de bœuf nommée, par antiphrase,

pelone, et qui, au lieu du poil court, dur et serré des

races ordinaires, n'a qu'un poil rare et lin.

Le mélanismc et l'albinisme divisant des races

d'animaux parfaitement identiques; les poils droits

et la laine étant le produit de la peau chez des ani-

maux absolument pareils; et, bien plus, le méla-

nibuie et l'albinisme, le poil droit et la laine, pai ta-
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sieurs variélés dans les diverses contrées
qu'il hajjite. La olièvre de Cachemire, avec
ses cornes en hélice, ses longs poils soyeux
e.itre lesquels se trouve ce duvet fin duquel
on fait ces châles si précieux ; la chèvre du
Tiiibet et celle du Népaul, avec ses poils
liiis, et qui n'est peut-être qu'une variété de
la i)récédenle; la petite chèvre d'Afrique
{cnpra deprcssa) , avec la chèvre d'Ani^ora
(ail. Kameltitier) ne fait qu'une même espèce;
la petite chèvre de Whida et la sçrande ciiè-

vre de Mauiré, qui n'ont pas de poils soyeux ;

toutes ces variétés, en j;énéral, existaient

déjà avec tous les caractères qui les distin-
guent avant qu'elles passassent à l'état de
domesticité. La souche de notre chèvre pa-
rait présenter moins d'incertitude que celle

de la plu[iart de nos animaux domestiques.
Varron parle des chèvres sauvages de l'Italie,

et il ajoute que c'est d'elles que l'île Capraria
tire son nom. {De re riisl., 1. m, c. 3.) (X'tti

soutient qu'il se trouve dans l'île de Tavo-
lara des chèvres sauvages en grand nombre,
et il ajoute : La barbe, les cornes et la cou-
leur sont les mêmes chez la chèvre sauvage
et la chèvre domestique, la seule différence
consiste en ce que les chèvres sauvages ont
le poil plus court, et que leur taille est

très-grande, de sorte qu'une chèvre sauvage
est égale à deux chèvres communes (loi)).

11 peut encore se trouver, suivant Strabon,
des chèvres sauvages (^ocxiSî?) en Espagne
(p. I(j3 cas.) Pallas regarde le paseng du Per-
san, ou le bouc à bezoard, qu'il nomme capi-a

œgagnis, comme la souclie de la chèvre sau-

vage, et Gmelin en a apporté à Saint-Péters-

bourg une tête accompagnée des cornes, que
Pallas a décrite avec précision ; Gmelin a

donné aussi une description de cet animal

,

qui n'a d'autre défaut que celui d'être trop

courte (151). Gmelin ajoute ce fait remar-
qualde, que notre bouc se trouve sauvage
clans les montagnes de la Perse, et consé-
quemment il le distingue du paseng , ou
bouc à bezoard (œgagre). Elphinston fait

aussi deux espèces distinctes du paseng et

du bouc sauvage (15-2). Le bouc asiatique

ressemble exactement, pour la forme de la

tête, au bouquetin (la Mont-Blanc, dont il a

été donné une description exacte et une
)jonne ligure dans la Ménagerie du Muséum,
liv. II. Je ne doute point que ce dernier ne

soit le bouc sauvage; la taille, la couleur, la

queue courte et les cornes le caractérisent

très-bien. Cet animal est probablement le

même que celui qu'on trouve à Tavolara ;

est-il aussi le mèmi' que le bouc d'.\sie ?

C'est ce (ju'ap])ren h'ont des recherches ulté-

rieures. Des investigations |plus approfon-

gcant souvent on parties égales la peau du mCv.v.o

individu animal, est-il logique de se montrei- si dif-

ficitc sur des nuances de couleur dans la peau hu-
maine, d'auaeher tant d'importance à une clieveluic

plali! 011 fi i

(!;;o) y,,(!;jO) y'uturijcsctiicle von Sardiiiicn, th. l, s. 110.

(151) l*Ai.i.\s, Spicileg. zoolog., xi, i5 ; Gmelins,
Rcise durcli liiisxlund, lii. m, s. 403.

(15-2) Account of Ciihid, p. Mi.
(lo5) A'orn yt.iir.arum, (Vtim.il, cl minerai. Me.ri-

dies pourront faire dans la sui'o découvrir
de n(5uvelles espèces, comme le fait présu-
mer la découverte du bouquetin de Sinaï
{(apra.finailica) par Ehrenbcrg, fjui l'a décrit

et figuré avec beaucoup d'exactitude.

CHICKASAHS. Voy. Alléghaniens.
CHIEN. — Cet animal est indispensable au

chasseur, il sert au berger jiour conduire son
troupeau, il garde la maison et la cour de
l'agriculteur, il a suivi l'homme dans toutes

les phases ilo 1a civilisation. Partout le

chien est un animal domcstiipie. Daiis les

îles de la mer du Sud, les Anglais trouvèrent
des chiens muets qui vivaient de fruits, et

dont la chair était de bon goût. Les peu-
plades de la Nouvelle-Hollande ont, malgré
leur barbarie, une espèce de chien domes-
tique qui ne se trouve plus à l'état sauvage,
]e diugo : il est de la grosseur du chien de
berger, dont il a la forme ; sa tête est celle du
niAtin, sa fourrure est épaisse. Les Espagnols
trouvèrent, en arrivant chez les Mexicains,

trois espèces de chiens apprivoisés : l'une

grande et sans poils, avec une peau tachetée

de bleu et de brun; la seconde était petite

comme le bichon {canis melilœus); elle avait

le corps bossu et contrefait, la tête jietite;

mais elle était jolie dans sa difformité, dit

Hernandès , (pii en donne la description;

enfin un chien petit, trapu, nonuué techich\

par les naturels, (jui "en mangeaient 1»

chair (153). Toutes ces espèces de chiens ont

disparu depuis longtemps devant ceux que
les Espagnols ont amenés. Les Boschismans,

peuple lrès-sauvaj,o de l'extrémité de la

pointe méritlionalc de l'Afriipie, ont aussi des

chiens. Voici ce qu'en dit Lichtenstein : Les

chiens des Boschismans ont avec le chacal

du Cap (cani.'! mesomelas) une analogie si

frappante, qu'on peut croiie qu'ils en sont

dérivés (154-). C'est la première assertion

arrivée à ma connaissance que les chiens

domestiques peuvent provenir de plusieurs

sources sauvages. De quel animal serait sorti

notre chien? C'est une question qu'on a sou-

vent examinée, et pour la résoudre on a pro-

posé diverses espèces voisines. Le loup s'c^t

offert le premier, mais le temps de la gesia-

tion de la louve dépasse cent jours, tar.os

que la chienne ne porte que soixante à

soixante-quatre jours; en outre, ces animaux

ne s'accouplent que très-rarement ou très-

difficilement, et il semble exister entre eux

une antipathie naturelle. Si l'on croit pou-

voir s'en rapporter à l'autorité d'Aristotc,

qui dit que les chiennes portent trois mois

cntiei's (loo\ on p.ourra .-oupçonner qu'il y
avait dans l'antiquité une espèce île chien

plus rapprochée du loup que celle d'aujour-

canonim liistoria, a Fr. llernandez compilala, Rom.,

Kiol, in-fol. Les planches, p. 466, sous le nom de

Ytzoniatcvorqoltd. La noiice, en appendice : Ilist.

aiiim. et minerai, nov., Hit^p., lih. i, l'r. Feinandoz

aulh., c. iO. — Le t<'i'liiehi est le raton ciahien

IProciion cnncrivorus, Gcoff.).

(154) Keise niicli dem Yorgebrrac der gulten l!(>i]-

nnng, th. u, s. 4L
(i.^5» Uisl. (niimnl., Id). vm, c. 2S.
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d'hni. On s'est ensuite presque généralement

accordé à regarder le chien comme i>ouvant

provenir du chacal ou chagal [canis aureus),

animal que (iuldenstadt a le premier décrit

avec assez d'exactitude, mais dont il n'a

donné qu'une mauvaise figure. Ce qui a

porté à cette opinion, c'est la description que
Guldenstiidt et Pallas font des habitudes du
chuL-al, desquelles ils concluent la disjiosi-

lion à passer à l'état de domesticité. Mais
une dilliculté s'est présentée, car le nombre
des chacals s'est tout à coup multiplié. Fré-
déric Cuvier admettait une dilférence entre

le chacal de l'Inde {canis aureus) et le chacal

à longues jambes du Sénégal {canis an-
thus) (15C). Lorsqu'il eut vu la bonne des-

cri|)tion et la figure exacte que Tilésius a

données du chacal (157), il reprit la question
dans le Supph'incnt à l'Histoire naturelle de

Btiffon, 18;J1 ; il sépara le chacal de Guldens-
tiidt de son cliacal indien, et lui donna le

nom de canis caucasicus; il ajouta le chacal

d'Alger et le chacal de Nubie {canis crezs-

climar) que Riippel avait rapportés. A ces

diverses espèces vient encore se joindre le

chacal de Morée, que M. Isid. Geoffroy Saint-

Hilaire a décrit, et dont il a fait figurer un
crAne dans la Relation de l'expédition en

Morée; mais sa description laisse à désirer.

Ce cliacal est d'une couleur plus foncée que
les autres. L'auteur les regarde tous conmie
des variétés et non comme des espèces. De
Ehrcnberg a donné une description exacte et

une bonne figure du chacal de Syrie (canis

syriacus), qui diffère beaucoup du chacal de
(iuldenstadt par la brièveté de son mu-
seau (138). A cette occasion l'auteur fait

quelques remarques sur les chiens domes-
tiques en général. Il dit, après avoir émis
l'opinion que le chien privé est issu du canis
aureus : '< 11 est probable que i^haque pays
avait dans son voisinage la souche de son
chien domestique, et qu'il n'y eut qu'un
petit nombre de contrées dans lesquelles les

formes se soient mêlées entre elles et variées

à l'infini. L'Afrique nous donne une preuve
de cette assertion. Ou les voyageurs se trom-
pent, ou ils ont mal observé, lorsqu'ils di-

sent qu'il n'y a dans cette partie du monde
qu'une seule espèce de chien domestique.
Le chien d'Egypte, analogue au canis lupas-
ter {canis authus Crezhmari), ne se trouve
comme animal domestique en Egypte qua
dans le voisinage de la mer. Nous avons vu
on Nubie, à partir de la Haute-Egypte, dans
les villages, un chien tout différent du pre-
mier. Le chien de la Nubie est plus petit,

beaucoui) |)lus vif, plus élancé, sa couleur
est le rouge brun. Les haijitants de Dongolali
remploient à la chasse de l'antilope et du
lièvre, exercice auquel serait peu propre le

chien paresseux d'Egypte. Le chien de Don-

golali se rapproche beaucoup de ce chien

sauvage que j'ai décrit sons le nom de canis

sabbar, et dont j'ai rapporté un individu à

Berlin. » C'est la manière certainement 1&

plus exacte de considérer les animaux do-
mestiques en général. ^

CHLNOIS. — Les vastes régions du sud-est

de l'Asie ,
qui s'étendent du coté de la mer,

depuis le delta formé par le Gange et le

Brahmapoulra, jusqu'à l'embouchure du
Hoang-Ho ou rivière Jaune de la Chine, et

même plus loin vers le nord jusqu'à celle

de l'Amour ou Selinga, sont habitées par

des races qui se ressemblent à tel point par

les caractères physiques et moraux , et parle

caractère général de leurs langues, qu'on
ne peut s'empêcher de souproniîer qu'elles

dérivent toutes d'une même souche. On
dirait que, de même que les rivières qui

naissent dans les hautes contrées de l'Asie

centrale et vont, en s'écartant à mesure
qu'elles arrivent dans des pays moins élevés,

se jeter au loin dans l'Océan, ces nations

seraient elles-mêmes arrivées dans les difl'é-

reiits lieux qu'elles occupent à ])résent, en
descendant à diverses époques de la partie

sud-est du grand plateau central où l'on

trouve encore aujourd'hui des tribus qui
ont avec elles une ressemblance marquée,
tant dans les traits que ilans le langage.

Les Chinois proprement dits. — Parmi les

nations diverses dont nous venons de par-

ler, la nation chinoise a été, depuis des

temps fort reculés, la ]ilus nombreuse et la

plus puissante. Les Chinois, d'après le té-

moignage de leurs propres historiens, fu-

rent dans l'origine une petite horde de bar-

bares errant dans le voisinage de la forêt

deShensi, au pied des hautes montagnes
qui séparent le Thibet de la Chine. Sans de-
meures fixes, n'ayant que des peaux pour
vêtements, et ignorant jusqu'à l'usage du
feu (ce qui, pour le remarquer en ])assant,

n'a été reconnu vrai relativement à aucune
peuplade, si barbare qu'elle fût), ne se

nourrissant que de racines et d'insecles,

plus misérables enfin que les Boschismans
et les habitants de la Nouvelle-Hollande, ces

hommes, s'il en fallait croire les récits par
trop naïfs de leurs légendes sacrées, se-

raient arrivés, en suivant les sages conseils

de leurs em])ereurs ou patriarches, à sortir

graduellement de cet état de barbarie et à

étendre, par des victoires répétées, leur do-
mination sur cette multitude de petits Etats

voisins dont Tensemble compose aujour-

d'hui l'empire chinois.

Au temps de Confucius, 530 ans avant Jé-

sus-Christ, ils n'avaient pas conquis le pays
qui est au nord d'Yang-tsi-Kiang ou rivière

de Nankin (139). L'empire chinois fut fondé
probablement [>ar Shihoang-ti ,

qui vivait

(loC) Histoire naturelle des tnammili'res, liv. ii

et XVII.

S

157) Act. Academ. Leopold. ('.mot , l. XI, png.
i; t. XLVIll.

(iriS) Iconeset descripliones nmmHiH/iHm, dccas '2-

Bornl., isr,0, iii-lbl.

(1.^9) Description de la Chine, par Di;iiAi.nF. ;
—

Itépexions sur tes anciennes observations des Chinois

et sur l'état de leur empire dans tes temps reculés, par
M. DE Guignes fils, lues à riiislilul de France. (Ami.
des Voyages, de Malte-Iîucn, loine VllI.)
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2aO ans avant nuire ère (100). Il paraît que
beaucoup des nations aborigènes de la Chine
habitent encore les monlao'nes de l'intérieur

du pays. Nous n'avons sur ces tribus aucun
renseignement; la seule chose que nous sa-

chions, c'estque les Chinois les rangent parmi
les nations barbares, on les appelle Miao
et Miao-tseu. Les Chinois proprement dits

semblent cependant appartenir tous à une
seule race qui s'est excessivement multi-

pliée. Ils ne parlent du moins qu'une seule

langue, qui a d'ailleurs des dialectes dille-

renls (IGl).

Les Korai ou Coréens. — Les Coréens,

fians une ciassitication fondée sur les aflî-

nilés des langues, seraient rangés auprès
des races tartares, ou peut-être des races

sibériennes (162), plutôt qu'auprès des races

chinoises; mais ils sont sujets de la Chine
et ressemblent aux Chinois par leurs carac-

tères physiques. Les Coréens, à ce que l'on

croit, tirent principalement leur origine

d'un pays situé au nord de la province chi-

noise de Pé-ché-li ; ils étaient depuis long-

temps sujets des Japonais, lorsque les Chi-

nois firent la conquête de leur pays (163).

Les Chinois , les Coréens et les Japonais

ajjparlienneutau môme type que les nations

de la haute Asie; mais ce type semble chez

eux s'être adouci et mitigé, et .offrir de
fréquentes déviations du caractère, qui, s'il

en faut croire certains voyageurs, est pres-

que uniforme chez les Mongols. Pallas nous
ajjprend qu'à Maimatschin, sur les fron-

tières septentrionales de l'empire chinois,

beaucoup de femmes ont le teint blanc, de

beaux cheveux noirs et des traits agréables.

Il ajoute que, conibrinéaient à l'idée que se

font les Chinois de la beauté, les femmes les

plus belles sont celles qui offrent le type

inantchou, c'est-à-dire qui ont une face

.'arge, des pommettes saillantes, un nez

é[)até et d'énormes oreilles, remarque qui

semble indiquer que ces caractères ne sont

pas, à beaucoup près, aussi généraux i)ariiii

les Chinois que parmi les Mantchoux.
M. Abel Rémusat, qui avait des connais-
sances très -étendues et très-précises sur

tout ce qui a rapport à la Chine, nous dit

que dans les provinces du centre les fem-
mes sont blanches et offrent les mêmes va-

riétés de teint que l'on rencontre chez les

femmes des parties centrales de l'Euro-

pe [Wv). Le missionnaire Giitzlelf trouve

(jue les habitants de Tienl-sin ressemblent

j/lus aux Européens qu'à tous les Asiatiques

qu'il a eu occasion de voir (et il paraît com-
jirendre dans le nombre les naturels de plu-

sieurs parties de l'archipel indien). « Leurs
yeux, dit-il, n'otVrent (pi'à un faible degré
cette courbure en bas et en dedans, (jui est

(100) Voy. V Esquisse de l'histoire de Chine, pai

M. Dams, dans son excellcul ouvrage sur les Chi-
nois.

(iOl) Abel Rémusat, Mélanges asiatiques; Paris

182.'), 'i vol. iii-8'; — Mémviivs sur l'état potiliqu

de la Chine, 2,500 ans avant notre ère, selon le Chuu-
King, par .M. Kimz ( t\ouv. Journ. asiatique) ;

—
Cuii;* d'icil hist. sur la (.'/li/i/v pai le professur Ni:i-

si caractéristique de la pliysionomie chi-
noise. » Les femmes sont blanches et peu-
vent sortir à pied.

Les traits principaux qui caractérisent la

iihysionomie des Chinois sont : la largeur et

l'aplatissement de la région sous-orbitaire?
de la face, l'extension en dehors des os
zygomatiques et la position angulaire des
yeux. Le caractère général de cette physio-
nomie est bien rendu dans le jiassage sui-
vant du docteur Siebold

,
qui se trouve dans

ce qu'il a écrit sur la Corée.
« L'ensemble de leurs traits porte, en

général , le caractère de la race mongole :

la largeur et la rudesse de la figure, la

proémiiieni:e des pommettes, le développe-
ment des mâchoires, la forme écrasée de
la racine nasale et les ailes élargies du nez,
la grandeur de la bouche, l'épaississemeut
des lèvres, l'apparente obliquité des yeux

,

la chevelure raide, abondante, d'un noir
brunâtre ou tirant sur le roux , réi)aisseur
des sourcils, la rareté de la barbe et enfin

un teint couleur de froment, rouge jaunâ-
tre, les font reconnaître au premier al)ord

pour des naturels du nord et de l'Asie. Ce
type se retrouve chez la jilu[)art des Co-
réens que nous avons vus, et ils convien-
nent eux-mêmes que c'est celui qui distin-

gue le mieux leur nation. »

Il y avait cependant chez d'autres indi-

vidus de telles déviations oie ce type qu'elles

ont conduit le savant voyageur à soupçon-
ner la co-oxistence dans ce pays de deux
races qui se seraient mêlées. Il dit, relati-

vement aux hommes appartenant au pre-
mier type qu'il a décrit : « Ils ont le nez
écrasé près des canthus internes, et terminé
l)ar de larges ailes ; les yeux obliques, les can-
thus internes très-éloïgnés l'un de l'autre

,

et les pommettes saillantes. Mais, ajoute-!-il,

lorsque la racine nasale est élevée, lorsque
le dos du nez se prolonge en ligne droite,

la figure du Coréen se rap|iroche déjà du
type des peuples d'origine caucasienne, et

la conformation des yeux ressemble davan-
tage à celle des Européens : les pommetfi^s
s'effacent alors, et le profil fortement des-
siné, (jui devient plus apparent, contraste
surtout avec celui des Mongols; à mesure
que la physionomie se ra|iproche de celle de
la première des deux races coréennes, la

barbe est plus légère; elle est plus épaisse

chez les individus de la seconde; le sommet
de la tète est moins aplati; le front, au lieu

d'être renfoncé, offre des lignes droites et

pures, et tout leur aspect physique révèle

une noblesse qu'on est loin de trouver dans
les traits grossiers des Mongols. »

La conjecture de Siebold, relativement à

la co-existence de deux races dans ce pays,

M.ViNN, à Mllllicll.

{fG2) Ki.APROTii, Nouv. Journ. asiatique, tom. III;

SiEBOi.i), Naclirichten iiber Koorai.

(IG.}) DiiiALDE , Ki,APKUT!l, Uittek's Erdliundc,

l. III, p. 386.

(161) Abel Rémi'sat, Recherches sur tes lanqucs

tartares; Paris, 1820, iii-4".
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est non-seulmcnt dénuée de forideiiionis,

mais elle manque de vraisemblance; rar il

est reconnu que les caractères de nations

croisées depuis long-temps finissent par

s"amalgaraer et se confondre. Il n'y a au-

cune raison pour ne pas attribuer à une dé-

viation spontanée les différences dont il est

question. Nous avons vu que Barrow en a

observé de tout à fait analogues chez les

Mantciioux de la Chine; or, si dans chaqui:'

cas de ce genre nous voulons supposer ([ue

les diversités dans les caractères physiques

sont dues à un croisement de races, il nous

faudra admettre gratuitement l'existence de

deux ou trois races dans chaque nation et

presque dans chaque famille.

Les Japonais ap|)artiennent au même type

({uo les Ciiinois, et leur ressemblent à beau-

coup d'égards. Ils doivent à la Chine leur

civilisation, leur littérature, et au moins
une de leurs religions populaires.

Le passage suivant, extrait du même ou-
vrage sur le Japon, nous fait connaure les

variétés que le savant voyageur a eu occa-

sion d'observer relativement à la couleur et

aux traits du visage parmi les haliitants de

Kiu-Sin, une des grandes îles qui forment
l'empire de Nippou ou du Japon. Nous de-

vons faire remarquer que la couleur des

cheveux est souvent brune ou rouge, bien

(pi'on ait donné les cheveux noirs comme
un caractère constant de la race à laquelle

se rattachent les Japonais.
« La population du Fizen, comme celle do

toute File de Kiu-Sin, se divise en habitants

des côtes, de l'intérieur et des villes, qui

diffèrent entre eux par l'aspect physique , la

langue , les mœurs et le caractère. Les côtes

et les îles innombrables c[ui les avoisincnt

sont habitées jiardes pécheurs et des marins,

hommes petits, mais vigoureux, d'une cou-
leur plus foncée que celle des auti-es clas-

ses. La chevelure plus souvent noire que
brun rougeAtre, et crépue chez quelques in-

dividus qui ont aussi l'angle facial très-pi'o-

noni.é , les lèvres gonflées, le nez petit, lé-

gèrement aquilin et renfoncé à la racine;

l'adresse, la persévérance, laudace , une
franciiise qui ne va jamais jusqu'à l'effron-

terie , une bienveillance naturelle et une
(complaisance qui touche à la soumission :

tels sont les traits caractéristiques de ces habi-

tants des côtes.

« Ceux de l'intérieur (fC-Jviu-Sin , qui se

vouent en grande partie â l'agriculture,

sont d'une race plus grande, reconnaissable

à sa figure large et aplatie, à la proéminence
des pommettes et ladistamedes canthus in-

ternes, à son nez gros et écrasé, à sa grande
bouche, à ses cheveux d'un brun foncé tirant

sur le brun rougeâtre, et à la couleur plus
claire de sa peau. Chez les cultivateurs, qui
journellement s'exposent à l'air et au soleil

,

la peau devient rouge : les femmes, qui se

p'éservenl des influences atmosphériques,
l'ont ordinairement Idanche , et les joues
desijeunes filles brillent même d'un vif in-

carnat. /<

Le profil d'un crâne chinois diffère tiès-

peu du tvpe européen.
Races (le la péninsule indo-chinoise. — La

partie du continent asiatiijue qui, en se pro-
longeant, constitue la péninsule de l'Jnde

au delà du Gange, est formée par diverses

chaînes de montagnes qui se détachent de
l'Himalaya pour se porter vers le sud, tan-

dis que cette grande chaîne elle-même, pour-
suivant unedirection un peu plus orientale,

va se terminer près du golfe de Tonquin.
Entre ces chaînes secondaires, et pourtant
fort élevées, coulent des rivières considéra-

bles qui, naissant aussi de la chaîne princi-

pale, arrosent de longues vallées, oij demeu-
rent depuis longtemps plusieurs nations in-

téressantes à étudier. La langue que parlent

ces nations, de même que leurs caractères

physiques, donnent lieu de penser qu'elles

sont issues , dans l'origine, du même pays
que les Chinois. On doit les diviser cepen-
dant en deux classes , dont l'une comprend
les habitants les plus anciens des parties

méridionales de la péninsule. Les peuples
qui appartiennent à cette première classe ,

et qui, relativement à ceux de la seconde,
peuvent être considérés comme aborigè-
nes , habitent principalement aujourd'hui
les sommets des montagne;? desidiverses par-
ties de la péninsule, et paraissent avoir été

expulsés des terres basses et fertiles occcu-
pées maintenant parles peuples appartenant
à l'autre classe. Ceux-ci sont plus civilisés, et

sous le rapport des arts et de l'industrie,

comme sous celui des mœurs et des usages, ils

tiennent de plus ou moins près aux Chinois ;

ils sont tous soumis au clergé lamaïte, et

suivent le culte de Bouddha ou de Fo, con-
formément au rite chinois. On les considère,
dans les contrées qu'ils ont occupées, comme
des colons chinois, quoiqu'ils diffèrent, par
le langage, du peuple de la Chine, et doivent
être considérés comme des nations distinc-

tes. Il faut observer que les langues par-
lées par les différentes races dans la pénin-
suie indo -chinoise appartiennent toutes à
un même groupe, au groupe des langues di-

tes monosyllabiques.
A la seconde catégorie, c'est-à-dire à celle

qui comprend les nations les plus civilisées,

on doit rapporter : 1° les nations de la race
d'Anam, qui occupent les parties orientales

de la péninsule, la Cochinchine et le Ton-
quin; 2' les habitants du Lao ou Lia, et les
'1 "liai ou Siamois (deux branches sorties ori-

ginairement de la même souche), qui occu-
pent les parties moyennes et centrales; 3" en-
fin les hommes de la race d'Arakenoude Ku-
kheng, les Birmans, cjui occupent les parties
orientales et s'étendent jusqu'à la baie de
Bengale.

La première catégorie , celle des nations
aborigènes ou du moins très-anciennement
établies dans la péninsule, comprend les

Tchami)as, qui sont au sua du pays d'Anam,
les Komen ou habitants du Kambodje, au
sud du jjays de Lao, les Nion ou habitants
du Pégu, au sud du pays birman, enfin plu-
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sieurs autres rares qui occupent des cantons
montagneux de l'intérieur.

I Dans cette énumération, j'ai omis à des-

sein les nations de la presqu'ile malaise, qui
me paraissent, pour plusieurs motifs, devoir
être considérées comme formant une classe

distincte.

La grande analogie que l'on aperçoit, tant

peur la forme des mots que pour la cons-

truction grammaticale, entre ces langues,
celle des Chinois et celle dos Biiotirjas, est

une forte présomption en faveur de l'iden-

tité d'origine de toutes ces nations, et s'il

nous était permis de faire k cet égard une
conjecture, nous dirions que toutes les na-
tions qui habitent les régions h.i.sscs du sud-
est de l'Asie, à partir de Irmliouchure de
l'Amour ou au moins du Ho;mg-Ho, jusqu'au
Brahmapoutra, sont issues de l'une des gran-

des races nomades de la haute Asie, proba-
blement de la race Bhotiya, race qui oc-

cupe le côté méridional du grand plateau
central. {Voy. Nomades.)

La meilleure description (le ces nations est

celle qu'en a faite M. Finlayson, voyageur
philosophe et éclairé. Le résumé sommaire
que nous allons donner de ses observations

s'applique à toutes les races que nous avons
mentionnées ci-dessus, et aussi d'une ma-
nière générale aux Chinois, dans lesquels le

srvant voyageur voit les prototyies du
grouiie entier.

M. Finlayson commence par faire remar-
quer que les caractères physiques de ces di-

verses tribus sont loin d'être uniformes et

constants. « On trouve, dit-il, dans chaque
nation, une multitude d'individus dont

les formes ont quelque chose de si in-

décis, qu'on ne peut les rapporter h aucun
des tyiies admis. » Après cette remarque,
nui seule suffit pour écarter toute idée de
1 existence de plusieurs races, il ajoute :

« Pour le but que nous nous proposons en
ce moment, nous devons considérer seule-

ment les individus chez lesquels la forme
particulière au groupe est le mieux caracté-

risée. Mais comme les différents traits dontse
compose cette pliysionomie nationale ne se

trouvent guère tous développés à un haut

degré dans un même individu, c'est au
moyen d'observations multipliées que nous
pourions arriver à nous faire une idée de la

tendance prédominante.
" Chez toutes ces tribus, la stature est h

peu près la même; les Chinois sont peut-être

un peu plus grands que les autres, les Ma-
lais un peu plus petits; tous sont d'une
taille moins élevée que les Européens. La
taille moyenne pour les Siamois est de cinq

pieds trois [louces (inesui'c anglaise). Chez
les nations a[)partonant à ce groupe, la peau
offre une teinte plus claire que chez la plu-

])art des peuples de l'Inde en deçà du
(l.Mige; elle est presque constamment d'une
couleur jauiie, qui, dans les classes élevées,

et (larticulièrement chez les femmes et les

tidants, prend encore une nuance i)lus

décidée 'par certains cosmétiques qui lui

donnent, pour ainsi dire, la couleur de l'or.

La peau est d'ailleurs remarquablement sou*
pie, douce et brillante.

« Il y a chez la race entière une disposi^

tion remarquable à l'obésité (165). Les sucs
nutritifs ont une tendance à se {>orter vers
la périphérie, d'où résulte l'accumulation,
dans les mailles du tissu cellulaire, d'une
quantité plus qu'ordinaire de matières adi •

penses. Le système musculaire offre géné-
ralement une texture molle et lâche; il est

très-rare de lui trouver un gi'anJ dévelop-
pement ou de le voir se prononcer à l'ex-

térieur par des contours arrêtés, comme
cela a lieu dans les beaux types de la forme
humaine. Chez les laboureurs et les ou-
vriers, surtout parmi les Chinois, les mus-
cles deviennent parfois très- volumineux,
mais sans acquérir, pour l'ordinaire, la vi-

gueur et l'élasticité que l'exercice développe
dans les muscles des Européens. Au premier
aspect, on croirait ces hommes plus forts

qu'ils ne sont réellement; quoique plus
])etitsque les Européens, ils'ont souvent les

membres aussi gros, particulièrement les

cuisses. En général, ils sont ce qu'on peut
appeller une race trapue.

« La face est remarqualjlement large et

plate; les pommettes sont saillantes, larges,

développées sur les côtés , et à contours
arrondis; l'espace intersourcilier est jilat et

plus large que dans le commun des hom-
mes; les yeux sont généralement petits,

chez toutes les nations indo-.hinoises, comme
aussi chez les Malais ; les bords libres des
paupières sont peu écartés, mais, chez les

Chinois surtout, ils se rencontrent sous un
angle très-aigu, et, du| côté extérieur, ils

foiment une fente presque linéaire qui re-

monte vers les tempes; la mAchoire infé-

rieure est forte et remarquablement déve-
loppée dans la partie située au-dessous de
l'arcade zygomatique, ce qui rend la face

carrée; le nez est plutôt jietit que plat, les

ailes n'en éiant ])as extraordinairement dis-

tendues; chez les Malais, il est souvent élai'gi

vers la pointe; la bouche est grande, et les

lèvres sont épaisses; la liarlie est remar*
quablemcnt rare, et se réduit à quelques
poils clair-semés; le front, quoique large

d'un côté à l'autre, est en général tiès-bas,

et la naissance des che\eux esta une petite

distance des sourcils. La tête a une forme
particulière; le diamètre antéro-posiérieur

étant beaucoup moins long que dans les au'
très races, la forme générale est presque cy-

lindrique; le trou occipital est souvent placé

tellement en arrière, que du sinciput à la

nuque on descend pour ainsi dire en li^ne

droite. Le sommet de la tète est en général

aplati. Les cheveux sont épais, rudes et

plats; leur couleur est toujours noire. Lesi

membres sont gros, courts et vigoureux, etf

les bras sont hors de pioportiou avec le^

tronc; parmi les Malais, surtout, les bras

sont remarquablement longs. Le pieJ est

(l().")j Djiis iiii .mire pas il liiit ;i (Cl ('^iii-.l \\w oxci'ption pour li'^s (".orliincliinois.
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communément petit, mais ia main est plus
grande que celle des habitants du Bengale;
le tronc est carré, presque aussi large au-
dessus des reins qu\Ma hauteur des muscles
pectoraux. 11 y a sous ce ra^iport une diffé-

rence très-notable entre ces peuples et les

Indiens, qui sont généralement remarqua-
bles par la finesse de leur taille à la cein-

ture. Le bassin est très-large extérieure-

ment, et il paraît que sa cavité est aussi plus
grande que dans les autres races (ICti).»

D'après cette descrii)tion, il semblerait que
la race serait par sa structure, tout à lait

jiropre aux exercices iiénililes et laborieux;

mais elle manque de l'énergie qu'on trouve
dans les travailleurs européens. Les diver-

ses nations dont elle se compose ont la plu-

{lart une grande aptitude pour les arts mé-
caniques et une très-notable patience ]iour

l'exécution d'ouvrages délicats, et c'est par

ce côté qu'elles sont lemarquatdes lieaucoup
plus que par leur capacité intellectuelle;

(juelques-unes cependant nous présentent
une égale paresse de l'esprit et du corps.

3

CHIPEWAYS. Yoij. Athapascas.
CHIQUITOS. Voy. Méditerranéens.
CHITIMACHES. Yoij. Alléghamens.
CHOU. Yoi). Plantes potagères.
CIIRISTLVNISME, chez les Esquimaux,

Hottentots , nègres , etc. Voy. Races hu-
maines.
CIMBRES ou KiMRY. Toy. Europe mo-

derne.
CINGALAIS. Voy. Aborigènes.
CIRCULATION. Voy. riNTRODUCTiON.
CLASSIFICATION des races husiaines.

Voy. Races humaines.
CLASSIFICATION des animaux. T'oy.ÂNA-

TOMIE COMPARÉE.
CLATSOPS. Voy. Nootka-Columbiens.
COCHON. — Suivant l'opinion de tous les

naturalistes, le cochon privé vient du san-
glier ; les anciens le croyaient aussi, comme
nous l'apprend Varron {De re rustic, 1. 11

,

c. 1). Cependant ces deux animaux diffèrent

par des cai'actères importants. Le sanglier

est plus grand, plus épais, et d'une couleur
noire. Le marcassin .est noir, rayé de blanc

;

le front est plus liombé que dans le cochon
privé, le groin plus allongé, les oreilles plus
courtes et plus arrondies, et les organes in-

ternes ont des rapports différents. Ainsi, il

paraît que ce n'est pas avec le sanglier de
nos forêts que notre cochon privé a le plus
d'affinité, mais qu'il dérive d'une espèce vi-

vant dans l'Orient, grosse, mais inott'ensive,

et dont il est question dans diverses rela-

tions de voyages (1G7). Ehrenberg ne trou-
vait aucune différence entre le cochon sau-
vage de l'Egypte et celui de nos contrées
septentrionales. Le cochon Siamois vient de
la partie orientale de l'Asie : il forme sans
doute une espèce particulière, qui est très-

importante pour la Chine.
Geoffroy Saiut-Hilaire, dans une savante

.iissertal'on placée à la suite de la Relation

de l'eapcdilion en Mon'e , a cherciie a mon-
trer que le sanglier d'Erymanthe était, d'a-

près les anciens monuments , une espère

particulière, non décrite et maintenant per-

due. Assertion bien hasardée.
COEUR. Voy. L'Introduction.
COLOMBE. Voy. Pigeon.
COMPARAISON. Voij. Encéphale.
CONCOMBRES et MELONS. Voy. Plan-

tes POTAGÈRES.
CONGO. Voy. Mani-Congo
CONNEXIONS (princi]ie des connexions).

Voy. Anatomie comparée.
CONSTANT (Benjamin). Voij. Langage.
CONSTITUTION INTÉRIEURE , ses di-

versités. Voy. Variations.
COPHTES. Voy. Egyptienne (Race) et

Abyssiniens.
COSMOGONIE. Voy. Nature.
COURSE. Voy. Mouvements.
COUSIN. Voy. Langage.
CRANE {Ethnographie). — Les variétés

qui s'observent dans la forme et la structure
(les organes intérieurs et particulièrement
dans la charpente osseuse, en y comprenant
le crâne sont considérées par ia jilupart des
écrivains qui se sont occupés des diversités

de res(ièce humaine, comme fournissant les

caractères principaux des différentes races,

et comme constituant les marques de sé-

paration qui iieuvent le mieux servir pour
établir les distinctions spécifiques. Les dif-

férences dans la forme générale du corps,

dans la proportion de ses diverses parties,

dans le volume de la tête , dans le déve-
loppement du cerveau, ont été considé-
rées comme des caraclères plus essen-
tiels et plus importants que les phéno-
mènes extérieurs relatifs à la couleur ou à
la structure de la peau et des cheveux. On a

supposé qu'ils étaient sujets à moins d'irré-
gularités ou de changements anormaux.
Les variétés relatives à la forme générale

dépendent surtout des différences que pré-
sente la charpenle osseuse; or, comme
parmi les différences d'u système osseux il

n'en est point de jilus frappantes que celles

qui ont été observées dans la forme du
crâne; on a tenté à plusieurs reprises, de-
puis Camper et Blumenbach, de diviser l'es-

pèce humaine par groupes, en prenant ce
caractère pour base principale de distinc-
tion. Quelques auteurs n'ont fait que peu
de divisions, d'autres en ont fait de nom-
breuses, et à l'eine trouve-t-on deux écri-
vains qui soient en cela d'accord. 11 est un
point sur lequel la plupart d'entre eux
se sont tronqiés. Ils ont généralement
admis en principe que toutes les nations
qui se ressemblent ]iar la forme de la tèle

se tiennent nécessairement de plus près
qu'elles ne tiennent à aucune des autres
nations qui diffèrent d'elles sous ce rap-
port, et, en conséquence, ils ont considéré
les groupes formés d'après ce caractère
comme constituant autant de races diffé-

(166) Finl.vïson's Embassy to S'iam and Hue, (167) Otter, Voyage en Perse , t. I", p. 2,
pag. !i5(). D. Ma!i,i.i:t, Description de l'Egypte, t. H,' p. 176.

Dictions. d'Anthropologie. j2
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rentes. Ceei paraîtrait tout à foit légitime,

si l'on avait commencé par prouver "que
toutes les différences organiques observées
dans le genre humain sont absolument per-

manentes et sont, de fait, les marques dis-

tinetives d'espèces séparées. Mais, tant qu'il

est encore permis de croire, malgré tout ce

qu'on a dit pour prouver le contraire, que
ces différences peuvent être de simples va-
riétés dues à l'action d'influences extérieures

sur les différentes brandies issues d'une
môme souche originelle, il n'y a point d'in-

vraisemblance à supposer que des causes
analogues , agissant sur plusieurs tril)us

différentes , ont iirôduit en elles des effets

semblables, et par conséquent on n'est point
autorisé à considérer une simple ressem-
blance, dans quelques caractères anatomi-
ques, comme preuve irrécusable d'une pro-
che consanguinité. Ainsi, lorsque nous trou-
vons dans différentes parties du monde des
populations qui se rapproclient les unes des
autres par la forme de la tête, ou par telle

autre particularité do même genre, nous ne
devons pas nous liAter d'affirmer qu'elles

appartiennent à une mémo race, ou iiu'elles

sont étroitement liées h leur origine (168).

Si, de foules les méliioJes d'après lesquelles

ont |)eut subdiviser en groupes l'ensemble
des hommes, il en est une qui soit parti-

culièrement propre à jeter du jour sur l'his-

toire nalurelle de l'espèce, c'est certaine-

ment celle qui sera fondée sur un rapport

entre les caractères jjhjsiques des diffé-

rentes populations , et les plus importantes
des conditions extérieures auxquelles ces

populations sont soumises. En parcourant
l'esquisse ethnographique que nous allons

donner, on verra clairôHient que les variétés

de couleur dépendent en partie du climat,

de l'élévation du pays au-dessus du niveau
de la mer , de la distance plus ou moins
grande à laquelle il se trouve de lacôte, efi;.

Ces mêmes conditions, on ne peut guère en
douter, exercent aussi une action sur la

configuration du corps humain ; mais on a
remarqué que les formes du corps, chez les

difiérentes races, paraissent se modifier plu-

tôt sous l'influence du genre de vie et des
habitudes que sous celle du climat, et cette

remar([ue a quelque chose de vrai, quoique
jusiju'à présent on ne l'ait guère apjiuyée

que sur des conjectures ; prouver par de
bonnes observations, dans le cas de l'espèce

humaine, la réalité de ces rapports entre les

formes et les habitudes, serait réellement
une très-belle découverte.

« Si j'osais indiquer ici quelques-uns de
ces rapports, dit Prichard, ce serait en re-

marquant d'une manière très-générale, et

sans prétendre que la loi ne soit pas sujette

è beaucoup d'exceptions, qu'il y a dans l'es-

pèce humaine, relativement à la forme de
la tête et à quelques autres caractères phy-
siques, trois variétés principales, lesquelles

prédominent 1 une chez les peuples sau-
vages et chasseurs, l'autre chez les races
pastorales et nomades, l'autre enfin chez les

nations civilisées.

« Dans les ti'ibus les plus grossières, com-
posées de chasseurs ou d'habitants des fo-

rêts, qui ne comptent pour leur nourriture
que sur les productions spontanées du sol

ou les produits incertains do la chasse, dans
ces tribus, dis-je, parmi lesquelles il faut
ranger les nations les plus dégradées de
l'Afrique et les sauvages dé l'Australie, on
voit prédominer une forme de tête que je
nommerai forme prognathe ; ce mot, qui
fait allusion à l'allongement ou proéminence
des mâchoires, rappelle, en effet, le trait

principal de leur physionomie. A ce pre-
mier caractère, d'ailleurs, s'en rattachent
quelques autres que j'aurai bientôt occasion
de signaler.

« Une seconde forme de tête, très-distincte

de la première, appartient surtout aux races
nomades qui promènent, dans de vastes
plaines, leurs troupeaux de gros et de menu
bétail, et aux tribus qui errent misérable-
ment sur les bords de la mer Glaciale, vi-
vant en partie des produits de leur pêche et en
partie de la chair de leurs rennes. Les Esqui-
maux, les Lapons, les Samoïèdes et les Kamt-
chadai es, appartiennent à cette division, aussi
bien, que les nations tartares, c'est-à-dire les

Mongols, les Tungouses et les races turques
nomades. Dans l'Afrique méridionale, un
peuple autrefois nomade , qui errait avec
ses troupeaux de bœufs dans les vastes
plaines de la Cafrcrie, les Hottentots, qui se
rapprochent des Tungouses par leur ma-
nière de vivre, ont aussi la face large, le

crAne ]\vramidal, et ressemblent encore par
plusieurs traits de leur organisation aux
nations du nord de l'Asie. D'autres tribus
du sud de l'Afrique , ainsi que plusieurs
races indigènes du nouveau monde, nous
présentent également quelque chose d'appro-
chant de ce caractère de fêles.

« Les races les plus cultivées, celles qui
vivent par l'agriculture et les arts de la ci-

vilisation, toutes les nations de l'Europe et

de l'Asie qui sont le ])lus avancées sous le

rapport intellectuel, ont une forme de tête
différente des deux-formes que nous venons
de mentionner: c'est laforiie elliptique ou
ovale qui, chez eux, est caractérisliipie.

« Nous aurons plus tard occasion de citer

de nombreux exemples de nations qui ont
passé d'une de ces formes de tête à une au-
tre, et nous trouverons ces altérations chez j
les peuples qui ont modifié leur manière de I
vivre. Je n'en citerai pour le moment qu'un '
seul cas : les tiibus nomades de Turcs ré-
pandues dans l'Asie centrale off'rent à un
très-haut degré la configuration pyramidale.
Les Turcs depuis longtemps civilisés qui
'descendent des premiers conquérants du
Maweralnahar et du Khorasan , de même

(168) Ainsi, lorsque Barrow a conclu, princip.nlc-

mciit d'après quelques ressemblances dans les l'or-

nies de la tête, uue li's Ilotleniots descendent des

Chinois, il a évideninicnt tiré une conséquence qui

a besoin d'être appuyée sur de nouvelles preuves.



503 CR.\ [rAM'l.noiUl.OG.E. CH\ 5»;f.

que les Seljoucides, qiu, depuis huit siècles,

sont établis dans rempire otloninii et dans

l'empire persan, sont comi/lédMin'nt (ivuis-

formés, et ont pris, dans la ((inli-iiialiim de

leur tête le caractère ciiro[iéon. Quchpies
écrivains ont attribué à l'introduction des

esclaves circassienncs dans les harems, ce

changement de structure physique observé

chez la race turque; mais cette cause n'au-

rait d'influence que sur les riches et sur
les grands , la masse de la population

n'ayant point formé d'unions hors de son

propre sein : la dilléience de mœurs, comme
la différence de religion, a tenu, dans les

pays ottomans, les Turcs vainqueurs séparés

des Grecs, premiers occu|)ants du pays;

tandis qu'en Perse les Tajiks, ou Persans
véritables, appartiennent à une secle diffé-

rente de musulmans, et sont encore un peu-
ple distinct des Turcs qui les gouvernent,
et qui vivent en général dans des plaines

éloi.^nées des villes (16fl). »

Nous allons maintenant donner de plus
amples détails sur les variétés ci-dessus re-

marquées dans la forme du crâne, et faire

connaîfre les méthodes d'investigation qu'ont

suivi les écrivains les plus célèbres qui se

sont occupés de ce sujet.

La forme prognathe du crâne est très-for-

tement prononcée chez quelques tribus de
l'Afrique occidentale, et se montre à un
moindre degré chez plusieurs peuples de
l'Afrique orientale, qu'on désigne ordinai-

rement sous le nom de nègres; cependant
on ne peut dire qu'elle soit universelle chez
les nègies; si l'on étend cette dénomination
à tous les peuples qui ont à la fois la peau
noire et les cheveux laineux ou crépus. On
voit aussi des crânes /)ro<7Ha//(es dans l'océan

Oriental : les nègres pélagiens des grandes
îles de la mer du Sud, aussi bien que les

Alfourous elles australiens, par la forme
générale du crâne rentrent dans celle caté-

gorie, et cependant leurs têtes diffèrent, sous
d'autres rapjiorts, des têtes prognathes des
nations africaines. Je décrirai par la suite,

toutes ces variétés; pour le présent, je ne
parlerai t[ue des jiègres de la Guinée ou de
l'Afrique occidentale. Chez toutes les nations
qui habitent le pays compris entre la longue
chaîne des montagnes de Kong et le bord
de la mer, pays qui s'étend de l'est à l'ouest,

depuis le cap Palmas jusqu'au fond de la

baie de Bénin, la forme prognathe est très-

fortement marquée.
On a souvent dit que la forme de la tête

chez les nègres, se rapproche de celle qu'on
observe dans les chi mpanzés et d'autres grands
singes. Il y a dans cette assertion quelque
chose de vrai; mais la ressoaiblance porte
sur un trait fort peu important, et consiste
uniquement dans la proéminence des mâ-
clioires; elle est nulle pour ce qui concerne
le crâne nroorementdit c'est-à-dire la boîte

osseuse qui contient le cerveau. Je compa-
rerai néanmoins les formes de la tête osseuse
chez les grands singes et chez l'iiomme, afin

de bien faire comprendre la nature de ce

ra[)port, qui est le |)lus facile à saisir qiiand

on établit le rai)proch(m]ent avec le chim-
jianzé et l'orang.

On peut se faire une idée assez exacte de
l'ensemble des caractères de la tête osseuse,

si on l'examine successivement sous trois de
ses aspects : de profil, par dessus et par des-
sous. On réunit ainsi les données fournies

par trois méthodes distinctes d'investigation,

dont chacune à son tour a été i>référée par
unanatomiste bien connu pour s'être occupé
de ces questions : le professeur Camper re-

conmiandait l'étude de la face latérale et

mesurait, comme on le sa'f, l'ouverture du
profil, au moyen de l'angle formé par ses

deux célèbres lignes faciales; le professeur
Blumenbach altaclia-t sur'.out de l'impor-
tance à la forme du contour et à l'étendue

de l'aire qu'on obtient en regardant la lé'e

par sa partie supérieure, l'œil étant placé ;\

quelque distance au-dessus du vertex; enfin

plus récemment, le professeur Owen a mon-
tré, ce qui n'avait pas été suffisamment
aperçu avant lui, fout le parti qu'on peut
tirer de la comparaison des crânes vus par
dessous, et après que la mâchoire inférieure

a été enlevée. Nous mettrons à profit ces trois

métliodes, afin de porter dans la conijiarai-

son (jue nous ferons des races humaines,
une idée complète des caractères de la tête.

1° Profil ou vue latérale de la tHe osseuse:

lignes faciales de Camper. — Camper fut le

premier anatomiste qui tenta de clistinguer

et de décrire avec soin,, les différences de
forme qui s'observent quand on compare
les têtes osseuses dans les diverses races
humaines. Cet écrivain imagina une méthode
graphique, au moyen de laquelle il croyait

pouvoir faire ressortir, par une seule me-
sure, les différences essentielles dans la capa-
cité des crânes, et il regardait ce procédé
comme applicable non-seulement aux diver-
ses races humaines, mais aussi aux espèces
inférieures. A'oici en quels termes il expose
sa méthode:

1 Le carsetère fondamental sur lequel
repose la distinction des nations peut être

rendu sensible aux yeux au moyen de deux
lignes droites, l'une menée du mc'at auditif

à la base du nez, l'autre tangente en haut h

la saillie du front, et en bas à la partie la

plus proéminentede la mâchoire supérieure.
L'angle qui résulte de la rencontre de ces
deux lignes, la tête étant vue de profil, con-
stitue, on peut le dire, le caractère distinctif

des crânes, non-seulement quand on com-
pare entre elles les diverses espèces d'ani-
maux, mais aussi quand on considère les

différentes races humaines. Il semble que la

nature elle-même se soit servie de ce^ angle

' ''(109) I L'api^rçu moral que renferme cette classi-

firation, c'est-à-rllre la '.nobilité, l'ennolilissement ou
la dograilaiicn des formes, suivant le degré d'édu-
cation, fait honneur à la sasacilé et à la Iwnne vo-

lonté de l'auteur; mais sa géométrie tiQ sera pas
plus acceptée par les voyageurs, que les angles et

les carrés de ses devanciers, t (E. de Salles, llisi,

yen. lies rac. hitm., p. 207.}
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(lour marquer les divers degrés dans le règne
animal et établir une sorte d'éfhelle ascen-
Jante, depuis les espèces inférieures jus-

qu'aux plus belles formes qui se rencontrent
dans notre espèce. Ainsi, on verra que les

têtes d'oiseaux offrent l'angleleplus petit, et

que cet angle devient de plus en plus grand à

mesure que l'animal se rapproche davantage
de la forme humaine. Il y a, par exemple,
parmi les singes, une espèce cliez laquelle

l'angle facial a 4-2 degrés ; chez un autre ani-

mal de la même famille, qui est un des
singes les plus semblables à l'homme, cet

angle est exactement de 50 degrés. Immé-
diatement après , vient la tête du nègre
africain, qui, ainsi que celle du Kalmouk,
jirésente un angle de 70 degrés; enfin dans
la tôte des hommes de l'Europe, l'angle est

de 80 degrés. C'est de cette différence de dis

degrés que dépend la beauté plus grande do
l'Européen, ce qu'on peut appeler sa beauté
comparative ; quant à cette beauté absolue,
qui nous frappe à un si haut degré dans
quelques œuvres de la statuaire antique
(comme dans la tête de l'Apollon et dans la

Méduse de Sisoclesl, elle résulte d'une
ouverture encore plus grande de l'angle

qui, dans ce cas, atteint jusqu'à cent clé-

grés. »

La théorie que Camper fonda sur cette

mesure, et qui consistait à établir, pour les

différents ordres d'êtres vivants, une sorte

d'échelle descendante, à les montrer comme
composant une chaîne non interromjjue dans
laquelle le nègre formait l'anneau intermé-
diaire entre FEuropéen et l'orang-outang,
cette théorie, dis-je, a été complètement
renversée, en ce qui concerne le crâne hu-
main, par les curieuses et intéressantes dé-
couvertes du professeur Owen.

Il est essentiel de remarquer que Tyson,
Camper et d'autres anatomistes plus moder-
nes, qui ont écrit sur la structure des orangs,
ont fondé leurs observations sur des indi-
vidus qui n'avaient pas encore atteint tout
leur développement; d'oij il résulte que leurs
remarques sur l'angle facial, les dents et les

proportions relatives du crâne et de la face,

sont erronées, lorsqu'on les applique à l'ani-

mal aluKe, et que, comme l'a prouvé clai-

rement .M. Owen , il s'en faut de beaucoup
que la transition de l'homme aux premiers
singes soit aussi graduelle qu'ils l'ont sup-
posé.

On sait que, dans un état peu avancé de
développement, il y a, entre les organismes,
des ressemblances beaucoup plus grandes
que celles qu'on trouvera en comparant
entre eux ces mêmes organismes arrivés à
l'état parfait, et propres à toutes les fonctions
auxquelles la nature les a destinés. Ainsi,
dans le fœtus humain, nous trouvons un os
nilermaxillaire distinct tout comme chez les

singes et autres animaux inférieurs, tandis
que, chez l'homme fait, l'absence de cet os
comme pièce séparéeconstitue, aux yeux des
zoologistes, une des particularités analomi-
2UCS qui caractéri.sent notre espèce. Il n'est
ouc point surprenant qu'ayant examinée

crâne d'un jeune chimpanzé dans le moment
011 il n'y avait de développées que les dents
de lait, on lui ait trouvé une très -grande
ressemblance avec le crâne humain. Le cer-

veau du singe atteint tout son volume de
très-bonne heure : il n'est point destiné

comme celui de l'homme à un développement
ultérieur; par conséquent, à l'âge où, par
suite de l'accroissement de l'appareil den-
taire, les mâchoires s'élargissent et s'allon-

gent, et où il y a en même temps dévelop-
pement de l'arcade zygomatique, comme il

n'y a point agrandissement correspondant
du cerveau et par suite de la boîte osseuse
qui le renferme, les proportions du crâne
avec la face deviennent très-différentes de
ce qu'elles étaient d'abord.

Dans le jeune âge où la portion crânienne
est très-dévelopiiée relativement à la portion
faciale et maxillaire, la tête de l'orang s'ap-

proche à plusieurs égards de la forme hu-
maine : l'angle facial est très-ouvert, !e trou
occipital est plus central, et les arcades zygo-
matiques, sont presque entièrement com-
prises dans la moitié antérieure de la base
du crâne.
Tous ces traits de ressemblance sont sin-

gulièrement altérés lorsqu'on compare les

crânes d'adultes. On reconnaît alors, comme
M. Owen l'a démontré, (jue des caractères
très-fortement marqués distinguent la tête

des animaux quadrumanes (le celle des
hommes. Chez les premiers, le crâne pro-
prement dit est une boîte arrondie, propor-
tionnellement fort }ietite, qui est ] lacée en
arrière de la face et non au-dessus.

Les différences dépendantes de l'âge sont
très-importantes à consitlérer chez les singes,

quand il est question de l'angle facial. D'après
les mesures de Camper, cet angle, comme •

nous l'avons dit, va jusqu'à 80 degrés dans
la tète de l'Européen • il est beaucoup moin-
dre dans certains crânes humains, et, selon
notre auteur, on ne l'a trouvé que de 70 de-
grés chez les nègres. Dans le crâne de l'orang,

cet angle a été estimé à 6V, 63 ou 60 degrés;
mais ces mesures étaient prises sur de jeunes
sujets. M. Owen a constaté que l'angle facial

de l'orang noir ou chimpanzé n'est que de
35 degrés, et celui de l'orang roux de 30 de-
grés seulement.
La difl'érence qui existe à cet égard entre

l'homme et les premiers singes, est donc si

considérable, qu'il n'y a rieiï qui puisse lui

être comparé dans les diversités les plus
grandes que présentent entre elles les races
humaines. Aussi doit-on considérer plutôt

comme curieuses que comme importantes
pour la solution d'aucune grande question, les

recherches qui nous conduiraient à recon-
naître que dans une de ces races le crâne
tend à se rajpprocher un peu du type que
nous présentent les crânes du chimpanzé ou
(le l'orang. Toutefois, les faits qui ont été

indiqués par Sœmmering et par d'autres

anatomistes, méritent d'êire pris en consi-

ration.
2" De Jn configuration du crâne vu par en

/iO(«/.— Blumenbachnousdif que sa méthode
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est le résultat tles observations qu'il a eu
occasion de faire dans le cours d'une longue

et constante étude des crûnes des différents

j)euples, dont se compose son importante

collection. Il fait remarquer que la compa-
raison de la largeur des têtes, surtout du
vertcx , fait ressortir les principales diffé-

rences dans la configuration générale du
crâne, les différences les plus fortement
marquées. Il ajoute que l'ensemble du crâne

est susceptible de tant de variétés dans sa

forme (les parties qui contribuent à déter-

miner le caractère national, présentent des

proportions et des directions si différentes),

qu'il est impossible de soumettre toutes ces

diversités à un arrangement fondé sur une
mesure unique de ligne ou d'angles; de
sorte que, pour comparer et classer les crâ-

nes selon leurs variétés de formes, il con-
vient de les examiner suivant la méthode
qui permet d'embrasser d'un seul coup d'œil

le plus grand nombre de particularités carac-
téristiques. « Or, dit-il, le meilleur moyen
pour arriver à ce résultat, c'est de placer la

série des crânes que l'on veut comiiarer, de
manière à ce ciue les os molaires se trouvent
iur une même ligne horizontale, comme
cela a lieu quand ces crânes reposent sur la

mâchoire inférieure ,
puis de se placer der-

rière, en amenant l'œil successivement au-
dessus du vertcx de chacune : de ce point,

en effet, on saisira les variétés dans la forme
des parties qui contribuent le plus au carac-

tère national, soit qu'elles consistent dans la

direction des os maxillaires et molaires, soit

qu'elles dépendent do la largeuroude l'étroi-

tesse du contour ovale présenté par le vertex,

soit enfin qu'elles se trouvent dans la confi-

guration aplatie ou bombée de l'os fron-

tal.»

Lorsque toutes les différentes formes
observables dans le crâne humain sont com-
parées entre elles, de la manière qu'il vient
d'être indiqué, il y a, suivant Blumenbach,
dans le contour qu'elles nous présentent,

trois variétés bien tranchées et qui se dis-

tinguent bien nettement l'une de l'autre. Il

nous donne pour type de ces trois variétés

de forme les crânes d'un Géorgien, d'un
ïungouse et d'un nègre de Guinée, et les

désigne sous les noms de formes caucasique,
mongole et éthiopienne (170).

3° Mesure de la base du erâne. — Des trois

aspects sous lesquels la tûte osseuse peut
être observée, il n'en est aucun qui nous
permette mieux de juger de sa configuration
générale, que celui qui nous la fait voir jiar

sa base, l'importance de ce mode d'examen

(170) Le cerveau, qu'on prétend saisir dans la

mesure de l'angle, peut être trapu, c'est-à-dire bas
et large ; rejeté en arrière , coninie dans l'idéal

péruvien, en conservant toujours même volume,
même poids, même puissance. Aussi la formule de
Camper, si elle est restée identique pour le but, a-t-

rlle été maniée et remaniée quant aux moyens.
Pinel a doublé d'un angle postérieur l'angle de (laui-

per, en cherchant le symplôme de la folie ou iW sa

jréilisposilioli. lîlumeidiaeh a inscrit dans un r:\rri

c ciàne vu du siuciput ; Owen liace la uiême

a été démontré de la manière la [ilus com-
plète par M. Owen, dans son excellent mé-
moire sur la structure de l'orang et du chim-
panzé; et en cITel, l'étendue, les projiorlions

relatives et les particularités des ditlérentes

parties du crâne s'aperçoivent bien mieux
par ce mode de comparaison, trop négligé

jusqu'à présent ,
que par toute autre mé-

thode.

On peut observer dans ce système, que le

diamètre antéro-postérieur de la base du
crâne, est toujours plus long chez l'orang

que clicz l'homme; et, dans cette différence

de longueur, ce qui doit frapper surtout,

c'est la position de l'arcade zygomatique,
relativement aux autres parties que présente

le plan de la base du crâne. Dans toutes les

races d'hommes, et même chez les idiots,

cette arcade tout entière se trouve comprise

dans la moitié antérieure de la base crâ-

nienne. Dans la tôte du troglodyte ou chim-
panzé adulte, comme dans celle du satyre ou
orang, elle se trouve dans la région moyenne
du crâne, et occupe juste un tiers de la

longueur totale du diamètre antéro-pos-
térieur.

Un autre caractère extrêmement remar-
quable, mais à l'occasion duquel ont été

grandement tromyjés les anatomistes qui
n'ont comparé l'homme qu'avec des orangs
non adultes, c'est la position du trou occipi-

tal, position qui pourtant constitue un trait

bien important à considérer, non-seulement
à cause de ses rapports avec le caractère

général des formes de l'individu, mais aussi

à cause de ceux qu'il a avec les habi-

tudes.

Ce trou, dans les têtes humaines, occupe
pre-sque le milieu de la base du crâne, ou
plutôt il est placé immédiatement en arrière

du diamètre transversal; tandis que chez le

chimpanzé adulte, il se trouve au milieu du
tiers postérieur de la base. Un troisième

caractère distinctifde ces singes, c'est le plus
grand dévelopi)ement des os c(ui forment la

voûte palatine, ce qui fait que les dents sont

beaucoup plus grandes et plus écartées, et

ne présentent pas cette continuité qui est

généralement considérée comme un des ca-

ractères distinctifs de l'homme. Les inter-

valles qui se trouvent compris entre les

incisives, les dents laniaires et les fausses

molaires, reçoivent, comme dans les ani-

maux inférieurs, les dents de la mâchoire
opposée.

Enfui, chez nos singes, la base du crâne

est plate, en raison du défaut de développe-
ment de la partie inférieure du cerveau, les

ligure en regardant le orànc par sa base; Cuvier
veut comparer l'aire du cerveau ou du crâne avec
celle de la face.

Tous ces procéilés peuvent avoir une valeur rela-

tive et transitive pour classer une collection de pa-
thologie, d'anatomie comparée et même d'eihnogra •

pliie. L'étude directe des populations , comparée»
entre elles; d'individus, comparés eu masse nom-
breuse, fussent-ils de la même nation et de la même
liihu, renverse toutes les suppositions et tous ic&

ailificcs du cabinet.
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formes de la hoite osseuse accusant celles

de l'organe qu'il renferme, organe dont le

développement est beaucoup plus grand
cliez I homme que chez les espèces inlé-
rieures.

Une esquisse de la base du crâne nous
donne la position du grand trou occipital

,

position qui a toujours été considérée par
les anatomistcs comme très-importante à
considérer pour la comparaison de5 diffé-

rentes races humaines. Dauben'on a observé
que ce trou est placé plu" en arrière dans
la tète des animaux que dans la tète de
l'homme. Chez l'homme, ainsi que nous l'a-

vons dit, il se trouve près du milieu de la

base du crâne , où, selon l'indication plus
exacte de .M. Owen, il est placé immédiate-
ment^ en arrière du diamètre transversal,
c'est-à-dire d'une ligne perpendiculaire au
diamètre anféro-postérieur, et qui le divise
en deux parties égales. Dans la têle <lu chim-
panzé adulte, le grand trou occipital occupe
le milieu du tiers postérieur de la base. Dans
les jeunes sujets qui seuls, pendant long-
temps, avaient été pris comme termede com-
paraison, ce trou est placé beaucoup plus
en avant, et presque au milieu du diamètre
antéro-postérieur; toutefois, il est encore
évidemment situé plus en arrière que dans
la tèle de l'homme. Sœmmering avait cru
apercevoir quelque ditlérence à cet égard
entre les crânes des Européens et ceux des
nègres; il la considérait à la vérité comme
très-légère, et ne s'exprimait même sur ce
point qu'avec doute; mais tous les auteurs
modernes qui ont cité son observation sans
se donner, a ce qu'il paraîtrait, beaucoup de
peine pour la vérifier, l'ont répétée dans des
ternies bien plus forts.

M. Prichard a examiné avec le plus grand
soin la situation du trou occipital dans beau-
coup de crânes de nègres ; dans tous il a vu
qu'il se trouvait exactement derriè.e la ligne

transversale, qui coupe par la moitié le dia-

mètre antéro-posiérieur de la base du crâne;
or, c'est là précisément que M. Owen a in-
diqué la position générale du trou occipital

dans le crâne humain. Chez les nègres qui
ont l'arcade dentaire ou plutôt le bord alvéo-
laire très-protubérant, la moitié antérieure
de la ligne dont nous venons de parler se

trouve par là légèrement allongée ; mais si

l'on tient compte de celte particulaiilé, la

dilférence devient insensible; dans tous les

cas, elle est très-peu considérable, et on
peut en apercevoir également dans d'autres

races d'hommes, si l'on examine des crânes
qui ont la mâchoire supérieure proémi-
nente.

Si on abaisse du sommet de la tête une
ligne perpendiculaire au plan de la base, on
verra que le trou occipital est placé immé-
fliatement derrière le point de rencontre . et

c'est ce qu'on peut observer dans les tètes

de nègres aussi bien que dans celles des Eu-
ropéens.

Crânes pyramidaux. — Ni l'angle facial

rfc Camper , ni la projection verticale de
IMumenbacIi , ne peuvent faire ressortir

complètement les particularités caractéristi-

ques des crânes pyramidaux, c'est-à-dire des
crânes apiiarlenant aux hommes à face en
losange. Ces caractères se voient beaucoup
mieux dans les figures oii la iôte est prise
de face. Dans les têtes bien conformées des
Européens, ces deux lignes sont parallèles

entre elles , ce qui tient à ce que le front
est beaucoup plus large que chez les Esqui-
maux et chez les races qui leur ressemblent
par la forme du crâne, tels que les Mongols
et autres nomades du nord de l'Asie. Le ca-
ractère le plus frappant de la tête chez fou-
tes ces nations c'est sa grande projection la-

térale dépendante du développement de l'ar-

cade zygomatique. L'os malaire qui forme
la partie moyenne du bord inférieur de
l'orbite ne se projette pas en avant et en
Ijas au-ilessous de l'œil, comme dans la fêie

prognathe du nègre, mais il se dirige d'a-

bord en dehors, puis se recourbe en arrière

pour aller rejoindre une projection corres-

])ondanle du temporal, et lés deux réiui's

forment un large arceau fortement courbé.
Les orbites sont grands et profonds. La par-
tie supérieure delà face élant singulièrement
aplatie, le nez élant également plat, et l'es-

pace compris entre les yeux se trouvant à

peu près sur le même pian que les os raa-
laires, l'espace triangulaire qui se trouve
compris entre deux droites, peut être com-
paré à une des faces d'une pyramide. Le
visage entier , au lieu du contour ovale

qu'il a chez la plupart desEuroiiéens et chez
beaucoup d'Africains, présente une sorte de
losange.
Un caractère de la plupart des tètes pyra-

midales ou plutôt de la forme du visage qui
résulte de cette conformation du crâne, c'est

l'obliquité des yeux ou plutôt de leur ouver-
ture : les yeux étant supposés fermés, les

deux fentes des paupières, au lieu de se trou-

ver en droite ligne, sont comme placées sur
deux lignes convergentes. L'ehliquité ne
tient pas à un défaut de parallélisme dans
les orbites, ou à ce que les axes transverses

de ces cavités ne seraient pas sur le prolon-

gement l'un de l'autre, mais elle résulte

de la structure même des paupières : la jieau

élant étroitement tendue sur la grande saillie

que forme l'os malaire, au-dessous de l'angle

externe de l'œil, et, au contraire, n'ayant

rien qui la soulève du côté interne, puisque
les os du nez sont peu relevés et que l'espace

inler-orbitairc est presque de niveau avec le

bord inférieur de l'orbite, il en résulte que
l'axe transverse de l'œil semble être dirigé

obliquement en decisns et en bas.

La forme ovale on elliptique du visage est

propre aux Européens et aux Asiatiques mé-
ridionaux qui leur ressemblent; les arcades

zygomatiques et les mâchoires étant- moins
protubérantes, la silhouette de la tête vue
d'en haut n'a point d'angles saillants et pré

sente un contour cvalaire. Mais dans cet

ovale, ou plutôt dans cette ellipse, il s'en faut

de beaucoup que le rapport des deux diamè-

tres soit conslant ; en d'autres mots, cer-

taines nations ont la tctc plus arrondie,
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die, (l'auires l'ont plus| allongéo (171).
Le grand di^veloppeiiient que présentent,

relativement au voUune du eerveau, les ar-

cades zygoiaatiques, les mâchoires et les os

de la face en général, annonr^e dans les tètes

prognatlies un agrandissement correspon-

dant de l'espace occupé par les organes des

sens; ainsi, par ses résultats, cette confor-

mation est celle qui convient le mieux k la

condition des peui>les nomades ou chasseurs.

En admettant donc que l'une ou l'autre de

ces deux conditions ait été primitivement

celle de l'espèce humaine, il y a lieu de sup-

jioser que les premiers hommes devaient

ressembler aux Esquimaux ou aux nè-
gres. Mais c'est là une question historique

dont nous n'avons pas pour le moment à nous
occupor.

Ll'S caractères physiques des races que
nous venons de nommer otfrent de l'analo-

gie avec ceux des animaux sauvages et non
encore modifiés par la culture. Mais comme
on sait que les traits distinctifs des espèces

qui n'ont point encore j)erdu leur indépen-
uance, peuvent, après s'être en partie elfa-

cèes sous l'inlluence de la domesticité , re-

paraître par suite du retour à la vie sauvage,

il est réellement peu important [)0ur nous
de savoir si les caractères particuliers aux
races humaines les plus grossières sont ap-

partenu à la forme primitive de l'espèce, ou
s'ils sont le résultat d'une dégradation : or,

la dégradation d'une race, loin d'être un fait

exceptionnel , aurait eu lieu chez toutes les

nations que nous voyous aujourd'hui à l'é

Esquimaux et iCS tribus nomades de i Afri-

que et de l'Amérique , ne montrent aucune
tendance à se civiliser, ce ([ui semble indi-

([uer que l'espèce humaine , si elle eût été

originairement sauvage , serait restée_à tout

jamais privée des bienfaits d'une culture

morale et intellectuelle. D'un autre côté, il y
a beaucoup d'exemples très-connus de na-
tions qui sont devenues barbares après avoir

été dans un état de civilisation assez avancé,

et il est très-facile de concevoir quelles sont

les causes qui ont pu amener de pareils ré-

sultais. Au reste, quelque valeur que l'on

attache à ces arguments , il sullit de savoir

que l'opinion en faveur de laquelle on les a

allégués n'a rien qui soit piiysiquement dé-
montré impossible, et ainsi en comparant les

dillerentes formes du crâne humain, rien ne
nous empêche de prendre pour point de dé-
part le type des races les plus perfectionnées,

et d'y rapporter toutes les variétés qui se

montrent tlans les tribus nomades et sauva-
ges ; il nous est tout aussi permis de procé-
der dans cette direction que dans la direc-
tion contraire, et la première méthode môme
a un certain avantage , en ce qu'elle nous
ollre, pour les rapports et les rap[)roche-
in(^nts à établir, un terme de comparaison
bien délini et bien connu.
CKANE du singe comparé à celui de

l'homme. Voy. Crâne.
CKANES des Américains. Voy. Améiu-

CAI.'NS.

ClîEïiNS. — On donne le nom de crétins
h des individus idiots ou imbéciles, généra-

tat de barbarie, si l'on admettait avec quel- lement paresseux, apathi([ues, gourmands et

ques écrivains , mais contrairement à lopi- lascifs. Leur aspect a quelque chose de re-
nion généralement reçue ,

que le genre liu-

niain a commo?ncé par un état d'élévation

morale et intellectuelle dont plus tard il se-

rait déchu.
Ceux qui soutiennent cette dernière hy-

pothèse n'ont pas besoin d'ailleurs, pour la

défendre, de recourir au témoignage des
histoires sacrées et profanes ; ils peuvent
objecter, contre la vraisemblance de l'hypo-

thèse contraire, ce fait remarquable que les

nations le plus bas placées, telles que les

poussant; ils vivent dans là saleté. 11 y en a
d'aveugles , de sourds-muets ; ils portent
presque tous des goitres volumineux : leurs
chairs sont molles et flasques , leur peau
Uélrio e, ridée

, jaune , pile , couverte de
crasse, d'une couche terreuse de gale, de
dartres ; leurs paupières sont gonflées, les
yeux rouges et chassieux, saillants et écartés.
Le.-r bouche béante laisse découler la salive ;

leur langue est épaisse et pendante , leur
ligure aplatie, violacée , boullie , leur mâ-

(171) L'am])teur du crâne, sa capacité, ne sont

p;is les iiiL'in 'S daiis toutes les races liuinaincs, si

nous L'n croyons ce qu'ont écrit à ce sujet presque
tous U's aualoinistes. Ou a suiloul opposé le ciane

lie l'Europe Ml à celui du nègre. Voici les remarques
(Je Suemniering à cet égard : i J'ai mesuré, dii-d,

plusieurs cràues de nègres et presque tous mes
cianes européens, dans le but de comparer leur ca-

pacité respective
;
j'ai trouvé ; 1° qu une ligne, con-

duite, de la racine du ne/,, le lf>ng de la suture sa-

gittale, jusqu'au bord du trou ovale, était plus courte
chez le nègre, la face ayant la même longueur

;

2° que la circonfcrence, prise en passant au-dessus
des sourcils et des os temporaux , était moindre
aussi, et, 5", qu'aucun des diamètres transverses
n'égalait les diamètres correspondants des tètes eu-
ropéennes. > Qui ne prononcerait, d'après cela, que
le criiic et le cerveau du nègre restciil au-dessous
des proportions reconnues au cerveau delKuroiii'.'n?

Aujour.riiui encore, cela se répète sans qu'on élève

le moindre doute à cet égard, et copenilant il y a

dix ans que c'ite croyance a été cniibattue par

Tiedemann. Sa manière d'opérer était certainement
meilleure que celle de Suemniering. Il pesait d'abord
la lèle dont il voulait déterminer la capacité, puis
il la remplissait de mid:;t et la pesait ite nouveau.
(IcUe expéiicnee, faite sur quarante et un individus
apparleiiant à la race éthiopienne, et s;u- soixante et

oiize crânes de la race caucasique, lui a montré que
la cavité qui recèle le cerveau du nègre n'a pas
moins de capacité que celle affectée au cerveau de
riv.iropOïn. liicii qu'Haniillou ait obtenu des ré-
sultais semblables a ceux que je viens de mention-
ner, j'éprouve , en les consignant ici , je ne sais
quelle crainte qu'ils ne soient ou qu'ils n'aient clé
démentis. Comme le ciànc du nègre est incontesta-

'

blement plus étroit en travers, il faut (|u'il gagne,
eu longueur et dans le sens vertical, et surtout par
l'évascment de sa bas?, ce qu'il p;'rd dans le premier
sens. Eu reconnaissant un allongcmeiU du diainctro
autéro-poslérieur d;i ciàn.' du nègre, je repousse,
comme o i le voil, une des assertions de Sœmme-
ring.
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choire inférieure allongée, leur front assez
souvent déjolé en arrière. Leur taille s'élève

rarement au delà de 1,2[!9 niillim.; leur
existence ne s'étend jamais guère à plus de
trente années.

11 a été jusqu'à présent assez difficile d'in-

diquer la véritable cause du crétinisme ; on
l'a attribué tantôt à l'usage des eaux de sour-
ces crues et pl;\treuses (ce qui expliquerait
l'élyraologie du mot crétin, creta, craie) ; tan-

tôt à l'air épais , stagnant , corrompu qu'on
respire habituellement dans certaines val-

lées; tantôt, enfin , à la misère , à la déljau-

che et à la mauvaise qualité des aliments.
Un jeune et savant médecin , M. le doc-

teur Marchant, né dans les Pyrénées, ce

pays qui présente à l'observateur les dis-

semblances les plus frappantes dans la con-
formation physique , les habitudes morales
et les facultés intellectuelles de ses habitants,

a voulu mettre à profit son si^our au milieu
des populations pyrénéennes pour étudier
ces types si divers et si étranges, montrant la

nature humaine , tantôt dans toute sa ri-

chesse , sa vigueur, sa beauté, son intelli-

gence ; tantôt dégradée, abrutie, traînant

une misérable existence en proie aux inflr-

uiités les plus dégoûtantes.
L'étude des causes du créùnisme et du

%oître a été l'objet principal de JL Marchant,
et, d'après ses recherches, il a cru pouvoir
établir une série de propositions.
Après avoirsuivi la population pyrénéenne

dans toute la longueur de lachaîne, il a posé
comme résultat (jue la conformation physi-
que de ses habitants varie selon la position
géographique des villages; elle est plus
avantageuse sur les hauteurs et dans le voi-

sinage de la plaine qu'elle ne l'est dans les

vallées profondes et entourées de hautes
montagnes. Ainsi le type physique des habi-
tants du centre de la chaîne est moins
i-égulier, moins beau que le type physique
des Pyrénées qui occupent l'extrémité orien-
tale, et surtout l'extrémité occidentale de cette

chaîne tie montagnes ; entre ces deux <:xtré-

milés et le centre, la taille de l'homme et sa
constitution se trouvent dans certains rap-
jiorts déterminés avec l'élévation des mon-
tJgnes et la profondeur des vallées qu'elles

circonscrivent.
Entre la conformation pliysique des Py-

rénéens et leur aptitude intellectuelle existe

un rapport direct , constant, et qui ne se

trouve en défaut que pour des localités pla-

cées dans des conditions exceptionnelles,
t:dles que les eaux thermales. Deux grandes
catégories peuvent être établies dans cette

population : l'une habite les hauteurs et le

voisinage des plaines ; l'nutie les vallées
basses et profon les.

Les monta;nards de la première catégorie
sont généralement bien constitués. Ils se
distinguent moins par leur stature élevée
que par les proportions parfaites qu'ils pré-
sentent dans les formes du corps et des
membres. Chez eux le ciihie est volumineux
et se couri)e ave.^ harmonie dans toutes ses
lignes , tandis que le front , très-large, se

prolonge vers un sommet élevé; leur visage

est très-allongé, et il se termine par un men-
ton en pointe; leur nez est prononcé, aminci
et en général aquilin; ils ont des yeux noirs,

bien fendus , très-grands , et des sourcils ar-

qués, épais , et qui le plus souvent se réu-

nissent à la racine du nez. Ils ont la peau
généralement fine et douce , des cheveux
noirs ou brun foncé, une barbe épaisse ; ils

deviennent chauves de très-bonne heure,
mais plus particulièrement au sommet du
front. Ces Pyrénéens sont forts, très-agiles

et très-capables de lutter avantageusement
contre les causes des maladies. Ils sont doués
d'un ardent amour delà liberté ; c'est à peine
si de nos jours ils se soumettent aux obliga-

tions des lois du royaume sur les points qui
régissent d'une manière directe les intérêts

de leurs localités.

La nature n'a pas traité moins favorable-

ment les femmes que les hommes de ces

contrés pyrénéennes'. La beauté de celles du
Béarn, des pays Basques , du Bigorre et du
Boussillon est" devenue proverbiale. La gé-
nérosité, la bienfaisance et la fidélité sont

pour les Pyrénéens des vertus particulières.

Jamais leur liberté ou leur courage ne furent

échangés contre de l'argent. L'esprit poé-
tique de ce peuple, son imagination exaltée

ou romanesque , sa douceur et sa sociabi-

lité l'ont rendu très-religieux. Comme oai-

Itre à ce tableau , M. Marchant a fait ressor-

tir quelques défauts jiropres à ces habitants.

Ils sont ardents et impétueux pour les plai-

sirs, auxquels ils sacrifient trop souvent les

lois du devoir et de la justice. Très-légers,
mobiles dans leurs projets, incapables d'at-

tention soutenue , emportés et vaniteux, ils

se distinguent des autres habitants du midi
de la France par une halùlude d'expressions

figurées, par des phrases longues, rapides et

sans intervalles. Tant d'exagération , un
idiome mâle et expressif, ne suffisent pas

cependant à ce jieuple ; il s'eÛ'orce en outre

de parler par les mains, la figure , les yeux,

et par des intonations très-variées de la

voix.

Comparons maintenant à ce tableau celui

que présentent les Pyrénées de la seconde
catégorie, c'est-à-dire ceux qui habitent les

vallées basses et profondes. Tout annonce
ici une race d'hommes dégénérée ; leur

taille est géréralement au-dessous de la

moyenne, et les memlires disproportionnés,

donnent à leur personne une apparence com-
mune et trapue. Les jami)es de ces monta-
gnards sont courtes et grosses, tandis que
leurs extrémités thoraciques seud)lent avoir

une longueur démesurée. Leurs pieds sont

plats, larges et très-gros ; ils sont fortement

débordés en arrière par le calcanéuœ, qui, à

en juger par la largeur du talon , serait en

même temps plus'étendu transversalement

chez ces individus rpie chez ceux de la pre-

mière catégorie. Leur visage est large, court,

très-plat; remarquable par la saillie des os

malaires et la longueur des arcades zygoma-

li(pics; leur bouche, entourée de lèvres

éj)aisscs et pendantes, désagréablement ou-



CRE D'A^T;.ltOI'()l.U(;lK. CRO 578

verlcs entre un nez épato et un menton
court, arrondi , fuyant de lias en arrière ;

leur crAne, moins Volumineux que chez les

premiers, mantiue toujours de symétrie et

pnVsenle des gradations saillantes.

C'est dans cotte partie de la population ,

dont le tempérament est généralement lym-

phatique et scrofuleux, que les goutteux

et les crétins se trouvent presque exclusi-

vement. On peut môme ajouter que les in-

dividus qui sont épargnés par la première

de ces affections ont tous, en général, le cou
très-gros et très-court. Les caractères intel-

lectuels et moraux de ces populations sont

dans un rapport exact avec leur conforma-

tion physique. Rien ne rappelle ici cette ac-

tivité incessante, cette fierté des habitants de

la première catégorie. Tout , au contraire,

chez ces malheureux respire l'indolence et

ra|)athie la plus absolue; c'est à peine s'ils

pensent à s'abriter contre les intempéries

des siTisnns , et's-se- garantir des nombreu-
ses influences locales capables d*altérer gra-

vement leur santé. Leurs facultés intel-

lectuelles sont très-bornées ; mais en revan-

che ces montagnards sont rusés, rampants,
très-enclins au vol et à la débauche.
De ce coup d'œil d'ensemble sur les popu-

lations pyrénéennes, ^L Marchant croit pou-
voir établir qu'une conformation irrégulière,

qu'un défaut d'harmonie entre les membres
et le tronc , ne seraient que les premières
empreintes du crétinisme. Cette, affection

n'est pour lui qu'une exagération , un dqgré
plus avancé des traits physiques et intellec-

tuels qui distinguent les Pyrénéens de la

seconde catégorie.

Mais cette étude étiologique est rendue
très-diflieile par le nombre et la diversité

des conditions hygiéniques défavorables qui
entourent les habitants chez lesquels s'ob-

servent le goitre et le crétinisme. N'y a-t-il

tpi'une seule cause , ou bien faut-il tenir

compte de l'ensemble do ces conditions?
M. Marchant adopte la dernière opinion,
après avoir renversé toutes les causes uni-
ques admises ]iar les divers auteurs , telles

que l'influence des races , de certaines
eaux, etc. Un fait très-curieux, que l'auteur

a développé avec soin, est celui-ci : Dans les

Pyrénées, partout où la végétation est très-

riche et très-puissante, la constitution phy-
sique de l'homme se dégrade. N'y a-t-il

qu'un simple rapport de coïncidence , ou
bien une végétation trop vigoureuse peut-
elle exercer une influence fAchcuse sur les

populations qui vivent au milieu d'elle?

M. Marchant hésite h se prononcer.
L'exposition des localités et des habita-

tions ne lui semble pas exercer une grande
influence comme cause de goitre et du cré-
tinisme ; cette exposition est souvent la

môme dans des villages et des maisons dont
les uns abondent en goitreux et en crétins,

tandis que les autres sont épargnés par ces
deux affreuses maladies; cette exposition
est quelquefois, au contraire, différente dans
plusieurs loc-alités habitées par des popula-
tions qui présentent entre elles les plus

grandes analogies physiques intellectuelles

et morales.
Mais l'humidité du sol , celle de l'atmos-

]ihère, lui semblent jouer un très-giand rôle

dans la production du goitre et du créti-

nisme ; il assure que cette condition liygié-

Mi(jue peut ôtre considérée comme une de
celles qui coïncident le plus fré(piemment
dans les Pyrénées avec, la présence du goi-

tre et du crétinisme, quoiqu'elle manque
cependant dans quelques villages dont les

habitants sont décimés par ces affections.

La malpropreté, la misère, une alimentation
de mauvaise nature ou insuffisante , étant

des conditions hygiéniques communes à

toutes les localités des Pyrénées, l'auteur

ne peut pas les regarder comme des causes
déterminantes du goitre. Les influences in-
contestables sur la santé de l'homme doi-

vent faire ranger ces conditions hygiéni
ques parmi les causes prédisposantes.

Enfin, une des causes auxquelles il attri-

bue la plus grande importance dans la pro-
duction du goitre et du crétinisme , c'est la

funeste habitude où sont les habitants de
chaque village de ne s'allier que fort rare-

ment à ceux d'un village voisin : de là doit
nécessairement résulter, à la longue, la dé-,

gradation de la population ; et cette cause a
été assez puissante pour qu'il ne soit pas
très-rare de rencontrer des crétins parmi
les descendants de quelque famille noble e-t

riche présentant les conditions hygiéniques
favorables jiour résister aux causes de cette

maladie.
CRIS. Voy. Voix.
CROISEMENT et TRANSITION. — On

sait assez que deux races mises en contact
par une conquôte, un conmierce, une traite,

se croisent par le mariage et produisent une
génération métive. L'union de deux races
peu différentes, le Celte et le Germain, le

Germain et le Slave, produit des nuances
peu saisissaliles. Les effets du croisenient
ont été étudiés là oià deux facteurs très-dis-
]iarates donnaient des [protluits plus pronon-
cés : aux colonies, le Caucasien le plus
blond s'unit à la négresse la plus noire ; et

les préjugés du pays, en flétrissant la caste
africaine, ont créé un jmissant intérêt à
classer et préciser les castes intermédiaires.
Moreau de Saint-Méry et Franklin les dis-

tinguent par les appellations suivantes : mu-
lâtre, quarteron, métif, mameluk, quarte-
ronne, sang-môlé. Ces six degrés résultent
du mélange continu du blanc avec la né-
gresse d'abord, puis avec les dérivés succes-
sifs du croisement, mulâtresse, quarteronne,
métive, etc. Les castes de couleur, dans leur
retour vers le nègre, ont noté avec la môme
précision leur gamme descendant..' ; le mu-
lâtre et la négresse donnent le grifl'e ; mulâ-
tre et griffe le marabou

; griffe et négresse
le sakatra. Sur le continent améri( ain", on a
classé, quoique plus vaguement, les produits
croisés d'européen et d'inden , d'indien
avec africain. En Portugais, le fils du blanc
avec l'indiéyine s'apiielle mamelucn; le fils

du maniclucb avec l'indienne, cholo ; lo
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r.o'r africain avec l'indienne fait le curibo-
cas, appelé à Saint-Paul cafaso , en Colom-
bie zambo, et dans d'autre'^ pays espagnols,
sombolero. Le soniholero et la mulâtresse
font le saccalaqua. M.Roullin parle aussi du
produit do Feuropénn avec une sorte d'a'-

binos américain, produit qui s'appelle salta-

tras. En Sénéj;ambie, le métis du nègre et

du foulle s'appelle toucolor.

Les races blanches sont en contact avec
des mongols fort basanés dans toute l'Asie

centrale. Mais les elïets du croisement n'ont
pas été enrej^istrés parla science. Le nom de
karisiny .s'ap[)lique, dans la langue russe,

aux pioijuits d'un pareil mélange, sans pré-
ciser le (lc,;ré exact de la parenté. Dans 1 ar-
chipel inilo-chinois, oiî la volupté euro-
péenne a trouvé des aliments aussi faciles et

plus variés qu'aux Antilles, les produits doi-
vent être curieux par leur multiplicité, ins-

tructifs par leurs apparences. Les diction-
naires espaj;nols et hollandais n'en ont pas
encore formulé la filiation. La philanthropie
anglaise n'a pas vou'.u ac roitrc la liste déjà
infinie des parias indiens : aussi tout en
cédant à la fantaisie européenne stimulée par
l'ardeur des tropi(iues, elle s'est du moins
abstenue d'apprllaiicms plus tlétrissantes et

plus pré isos (pie hilf-casC , middle-race
,

country-born. M. de Salles a vu à Londres
de nombreux et magniliques échantillons de
ce mélange du sang britannique avec pres-
que toutes les castes ou nations indiennes,
siks, mahrattes, radjpout, télinga, malabare,
crissa, bengali, visapour, cingalais, myso-
rien.

Dans beaucoup de pays, on a constaté la

beauté et la vigueur de ces races croisées.
Les Hollandais et les Hottcntots ont engen-
dré, au Cap, de véritables géants. Les deux
nations qui vivent à la Nouvelle-Zélande,
ont donné naissance à un type quasi-juif
pour les traits et la couleur ; dans les deux
pays, les femmes ont adouci par la beauté
la force de l'autre sexe. Entre races très-ba-
sanées, ce double résultat n'en existe pas
moins ; seulement il est moins frappant pour
l'œil européen, sensible surtout à un type de
beauté (jui se rapproche du sien.

Entre autres particularités offertes par les

métis des races noires ou fuligineuses, on a
noté la luxuriante chevelure des Cafusos
d'Amérique et des Pa[ious de l'nrchipel indo-
chinois. Ces deux métis sont issus d'un nè-
gre laineux et d'une femme très-basanée à

cheveux i)lats, américaine dans un cas, ma-
laise dans l'au.'re. La race nègre, d'où émane
le Papou est celle de la Nouvelle-Guinée, que
plusieurs naturalistes ont retrouvée dans les

îles de la Sonde, Moluques, et à la presqu'île
de Slalacca. La chevelure demi-laineuse des
Papous et des Cafusos forme autour de leur
tôt u ;e ina'se de plusieurs pieds de circon-
fér.iirc. On l'a remarquée aussi chez des
uK'iis des races malgaches exportés aux îles
de l''ranc(! et Itourbon, sous le nom de têtes
de mar.ni es. Les Béni-Abubdé et les IJéclia-

ries d'I'^gyple et Nui)'c offrent aussi une tète
^oiilléc par celle pli(pic énorme, que, nm-

sulmans peu scrupuleux, ils ont négligé de
raser et de cacher sous un turban. Beaucoup
de têtes enturbanées d'AI>yssinie, Nubie et

Egypte, se couvriraient de chevelures pareil-

les, si elles adoptaient le négligé sauvage des
Bécharies ; l'ar les concubines négresses

abondent partout, même chez les Tibbous
et les Scheggià, qui se vantent de conser-

ver leur sang arabe purde toute mésalliance,

sous leur peau noire et luisante comme une
botte vernie.

La longue vallée du Nil, placée aux con-

fins de l'Afrique et de l'Asie, est depuis bien
longtemps le point de réunion des peu-
ples de ces deux mondes, et une race métive
se surajoute incessamment au type national.

Ce mouvement est aussi ancien que les temps
historiques ; les monuments peints et sculp-

tés le démontrent encore mieux que les mo-
mies, puisque celles-ci n'ont conservé in-

tact que le squelette. Les traits mous, la

peau, la chevelure sont détériorés. Les con-

clusions de Blumenbach, tirées de l'examen
des momies, sont rendues parfaitement in-

signifiantes par la minime quantité des piè-

ces du procès ; mais, soit hasard, soit ins-

tinct, Blumenbach a exactement indicjué les

races qui coopéraient à la population de l'E-

gypte antique: indou, nègre, nubien. Cette

dernière ne peut être que le métis issu de
l'union des deux autres.

Cuvier et ceux qui le répètent de con-
fiance, ont trouvé une race caucasienne à

l'inspection des momies. On ne j)eut pas
fonder grand chose sur la valeur du sque-

lette apprécié indépendamment des traits et

de la peau. Il y a des crânes et des traits

caucasiens chez les Yolofs et les Achantis , et

tout le monde mêle aujourd'hui les Indous
à la race caucasienne.

Les cheveux roux et par fois plats trouvés

sur quelques momies, ont laissé croire à une
harmonisation avec une peau ciu'on avait la

meilleure volonté de trouver blanche, avant

de se douter que la couleur des peintures de
Biban-el-Moulouh et d'Elethya était sincère

pour les hommes et pour les femmes de l'E-

gypte antique. Ces mêmes peintures nous
apprennent la forme et la couleur précise

des chevelures a[)laties par les bandelettes

et roussies par l'alcali du natron ou par la

friture du goudron parfumé. Là où l'éti-

quette n'a pas rasé les cheveux, comme chez
les prêtres, ne les a pas dissimulés sous un
castiue ou une autre coiffu.-e, on reconnaît
parlaitement une chevelure noire, crépue,
qui retombe sur les épaules comme une per-

ruipie à la Louis XIV, et parfois se hérisse

drue sur le front et les tempes, comme la

plique des Bécharies. La race métive remé-
langée avec la nation, ne la changeait pas

sensiblement, car le type de celle-ci était

déjà quelque chose d'intermédiaire au nègre
d'Afrique et au basané yeminois ou indou.

Ceci est encore un corollaire légitime de la

vue lies monuments ; c'est aussi l'induction

d'une loi de fusion chromatique tles races,

loi (pi'on a cru important de ne pas confon-

dre avec les efl'ets du ( roiscmcnt.
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Les iiarlisans do la multiplicité des espè-

ces se servent du croisement pour interjjré-

tcr les gradations d'une espèce à l'autre.

Deux races existent de tout temps : les Scy-

thes au nord de la mer Caspienne çt de

l'Euxin, les Mandechous à l'est de l'Altaï ;

les Tartares qui sont un mezzo termine en-

tre les deux races, basanés avec des traits

européens, ou blancs avec des traits man-
dchous, sont le produit métis de l'union des

deux races.

Cet arjAument a intimidé quelques unitai-

res au point de mêler aux excellentes rai-

sons qu'on peut y opposer, des raisons très-

faibles et presque la négation du fait de la

production des métis intermédiaires^ aux
deux parents. Le rouge ou le cuivré, dit

M. Wiseman, ne sont point l'intermédiaire

du blanc et du noir. Pourtant si l'européen

est blanc rosé et le nègre rouge noir, rougo

brun est juste la moyenne entre les deux
teintes. Si l'européenest olive clair, c'est-à-

dire jaune, jaune foncé, vert ou bronzé sera

le résultat chromatique des mélanges. Le
basané ou jaune brun avec du noir doit pro-

duire du fuligineux ou bistré.

Nos adversaires ne se sont pas avisés d'un

autre rapprochement bien capaljle aussi de

donner à réfléchir. Le nom par lequel on
désigne quelques-uns des degrés métis est

le plus souvent le nom d'une nation ou
d'une race dont ce métis reproduit les appa-

rences. Karismfi ,
qui veut dire mulâtre

Mongol blanc, désigne aussi une nation tar-

tare du Caucase ; marabout est le titre des

chefs maures de la rive droite du Sc'ne'gal ;

n'ameluk veut dire égyptien ; habsch ou
abyssin est le nom générique de tous les

hommes de couleur en pays arabe et afri-

cain. Ces dénominations reposent sur de

simples analogies d'apparence. Le bons sens

pratique pourrait bien avoir noté que le

croisement n'est qu'une épreuve brève par
laquelle les deux races subissent les trans-

formations réalisables sur l'espèce par d'au-

tres moyens plus lents. Ces moyens, agis-

sant depuis le commencement du monde,
avaient déjà produit leurs résultats extrê-

mes, même avant les temps historiques; ils

avaient pu a fortiori, évaluer tous les résul-

tats intermédiaires constatés par la piste tra-

ditionnelle des émigrations et des langues,

|iar la trace matérielle de la patrie et des
ajiparenees physitjues.

Clienhant de bonne foi la vérité tout en-
tière, n'en repoussons aucune partie: le

croisement est un fait évident et large, puis-

que les races croisées forujent un sixième
de la population aux Etats-Unis, un cin-

quième au Brésil, un tiers au Mexique. Si,

par une révolution politique et géologique,

i'Euroiie cessait de fournir l'élément blanc

qui doit un jour dominer l'indien au Mexi-
que, le nègre au Brésil, comme il le domine
déjà aux Étals-Unis, la fusion des trois races

donnerait une moyenne basanée qui se rap-

procherait un peu du type américain, môme
par la chevelure plane, lot de l'Américain et

de l'Européen. Mais avant que cet anial-

gaïue^ fût complet , les influences qui ont
jadis produit le type américain auraient pris

[lart au nivellement.
Croisement, race, climat, voilà donc les

éléments respectifs dont il faut faire la part

en analysant une nation qui oflre des appa-
rences intermédiaires à deux autres, ou bien

une nation qui offre des types mélangés.
Le croisement peut revendiciuer une part

considérable là seulement où la nation qu'on
examine est peu nombreuse ; mais la situa-

tion de l'Egypte, de la Nubie etdel'Abyssinie,

est unique au monde. Ligne étroite et longue
sur les confins de deux grands continents,

centre de fluxion des iiopulations aventu-

reuses d'Asie et d'Europe et d'esclaves im-
portés par la traite, la vallée du Nil, bornée
dans toute sa longueur par des déserts, n'a

jamais nourri plus de dix millions d'habi-

tants. Une étroite lisière de cinq cent lieues

de longueur peut facilement s'imbiber des
couleurs des étoll'es voisines. Au contraire,

la Tartarie, ou {ilutôt les Tartaries sont des
régions immenses et immensément peu-
plées. Les traites ne s'y pratiquent pas ; les

conquêtes refoulent plutôt qu'elles n'amal-
gament des peuples sans habitations fixes;

et, en tout cas, l'on pourrait r/péter ici la ré-

serve faite maintes fois contre la propagation
des langues par les invasions : une poignée
d'étrangers ne change ni le sang ni la langue
d'un grand peuple. Si, au contraire, l'émi-

gration a été large et a duré longtemps, c'est

le dépaysement qui a altéré lentement les

formes et la couleur du peuple, pendant que
le croisement changeait rapidement les ap-
parences de l'aristocratie.

Il faut donc n'admettre qu'avec réserve des
assertions comme celles-ci : les Morduans
sont brunis par le mélange du sang tartare ;

les Noghaiz Turcs ont changé de figure par
le mélange du sang mongol ; les Turcomans
et les Ousbeks sont devenus demi Kalmouks.
Le mélange, fùt-il certain, n'a pas été porté

au point de produire tous les ell'ets qu'on lui

prèle. Nous avons près de nous une démons-
tration de cette thèse.

Les Turcs , qu'on suppose sans preuves
avoir été basanés et même Mongols ou Mand-
chous d'apparence, se sont , dit-on, embellis

et blanchis par leur mélange avec les belles

esclaves Géorgiennes et Circassiennes. Les
Turcs , vainqueurs des Grecs, étaient peu
nombreux, sans doute; mais, enlin, trois ou
quatre millions se sont bien répandus dans
les deux, côtés du Bosphore. Le fanatisme et

la pauvreté tinrent toujours le peuple isolé

de l'alliance chrétienne. Les riches et les

grands, minorité presque insignifiante, eurent
seuls le privilège de ces belles esclaves du
Caucase chèrement achetées. Comment cette

alliance des grands aurait-elle ennobli le

sang du peuple?
Chardin a accrédité un jiréjugé sembla-

ble relativement à l'iufluence des harems de
Perse. Il a commencé par supposer (juc la

race turque, régnant actuellement en Perse,

était tartare Ca la plus laide espèce « de ces

hommes originaires des pays entre la mer
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^.aspienne et la Chine, petits et gros, nez h la

cliinoise , visage large et plat , teint iiiôlé de
jaune et de noir. » 11 a sans iloute vu des
Tartares pareils , mais non parmi les grands
seigneurs persans , tous embellis par des
mères Géorj;iennes ou Cireassiennes. Le
portrait des (iuèbres n'est guère plus beau;
quoique tracé de visu : « Les Guèbresou Par-
ses , restes des anciens Perses , sont laids ,

mal faits , pesants , ayant la peau rude et la

teint colore. » Il n"y a là aucun trait qui
no puisse sappliquer aux basses classes des
pays les mieux dotés du côté de la l'orme «t

de la couleur.
Les Guèbres sont en Perse une classe mé-

prisée et abjecte, comme les Juifs dans quel-
ques parties de l'Europe et des pays musul-
mans. A Bombay, au contraire, oii lesGuèbres
sont riches et considérés, ils luttent avec les

Anglais dans les querelles théologiques et

littér :ires , dans la propagande des livres

saints , le luxe des cimetières et des équipa-
ges , le luxe des choses saintes et mondaines
(172); la physionomie de cet ancien peuple a
repris la noblesse et la beauté. Les hommes
.sont grands et forts , les femmes élégantes
avec de longs yeux, des sourcils arqués , un
teint blanc imperceptiblement doré , que

,

chez les hommes, le grand air olive ou safrane
un peu. Les Guèbres qu'on voit à Bagdad et

à Alep ont les traits Indo-Européens, avec
un teint de café cru. Un académicien des
sociétés asiatiques a revendiqué , pour les

Perses antiques, cette beauté que leurs des-
cendants eflleurissent de nouveau là où le

ca Ire social en a permis l'évolution.

Les Radjiks qui , dans de pareilles condi-
tions , sont encore une très-belle race, des-
cendent, selon toute apparence, de cette par-
tie de la nation antique qui se convertit à

l'islamisme. Les lliates, rattachés par de très-

vagues oui-dire à une origine mongole, sont
tout simplement le peuple pasteur et agri-

culteurdescauipagnes. Celui-là paraît, comme
toujours

, jilus laid que les habitants des
villes. Les Raiijiks n'avaient donc pas besoin
d'ôlre embellis, et si tous les riches copient,
au prorata de leur fortune, le luxe de Fcth-
Aly-schah, qui eut plusieurs milliers de fem-
mes dans son harem , il est difficile que la

traite les pourvût exclusivement avec les

esclaves du Caucase. Au contraire , l'aspect

(le l'aristocratie moscovite donnerait enfance
à ridée de Maltebrun, qu'elle est le résultat
du mélange des chefs des Huns Mongols avec
les peuples slaves.

Les émigrations ont plus d'influence que
'.e croisement sur les bigarrures otl'ertes par
les peuples de Caboul et de l'Inde. Parmi les

Afglians très-basanés, limitrophes des Indous,
on rencontre des hommes noirs comme des
Malabares. Les .Vfghans occidentaux sont, au

contraire, d'une (einte de plus en plus claire,

et Ion lencontre parmi eux des individus

d'un blanc aussi ))arfait que des Européens.
Des blancs pareils se voient aussi parfois

chez les Afghans orientaux , mais ils y sont
aussi rares que les individus d'un fuligineux

indou parmi les Afghans occidentaux. Le
commerce appelle dans ces hauts plateaux

beaucoup de musulmans de l'Inde mériilio-

nale. Les motils religieux et les pèlerinages

font voyager les Indous dans toutes les direc-

tions , "et" les castes basanées du nord ne
répugnent pas à des alliances avec leurs frè-

res plus sombres du midi de la péninsule.

Les (luatre castes fondamentales se mêlèrent
très-anciennement et donnèrent naissance

aux castes accessoires ou parias. Celles-ci

,

sorties de Jubal et de Tubalcain, exploitèrent

les arts et métiers sous des noms infinis de
corporation et sous des livrées variées comme
les climats de leur patrie et le croisement de
leur atavisme. Les unions adultères n'ont pas

cessé entre les quatre castes, ni entre celles-

ci et le tiers-état artisan ;
qu'on môle par la

pensée toutes ces influences , et l'on pourra
se figurer l'inépuisable surprise des yeux
européens, à la vue du peuple Indou dans la

rue , le bazar d'une capitale , où à quelque
pèlerinage comme celui du Jaghernard. La
variété intinie de couleurs y devient cent

fois plus frappante par la presque nudité

d'un peuple déchu, vivant sous un ciel ardent.

Les doutes que nous venons d'émettre sur

l'influence des harems turcs et persans ne
nous porteront pas à attribuer le noircisse-

ment des Portugais à quelques siècles passés

dans le climat de l'Inde. Les Portugais, fort

peu nombreux, se sont alliés aux femmes du
pays et ont gagné des prosélytes , double
mouvement ouïeurpeau blanche fut bientôt

occultée. Les castes maintenues par le pri-

vilège et le préjugé ont lutté plus longtenq)s

contre l'action des alliances , mais en subis-

sant l'action du climat sur une peau déjà

basanée et sur une race proche parente des

types méridionaux. De là ce fait : à latitude

égale , les brahmes sont un peu plus clairs

que les autres castes , fait qui n'est pas con-

tredit par cet autie ; les brahmes du midi
sont beaucoup plus l)asanés que ceux du
nord. Les disparates notées dans un même
jiays seraient aisément expliquées par l'ori-

gine de l'individu , par ses alliances ou par

son expatriation.

Les castes indiennes furent , selon toute

probabililé , le produit d'une série de cou-

(luètes rayonnant du nord au sud ; il est

encore plus probable que la difl'érence de

couleur, moyen aisé de distiction, aida autant

que la généalogie à graduer les rangs sociaux.

Le mot caste est portugais ; varna ,
qui lui

correspond en sanscrit, signifie couleur

(17-2) Le Gucbre sir Jamelji, fait chevalier par la

ici ic Vir.ioi'ia, a soiisciit pour une valeur de
".'iO, (1(1(1 fi-. pour (les impressions de controverse et

C^'' lliéolo^ie parsis. In autre Guébrc fit jeter à la

iii.-r jilii^icMis milliers de livres de sucre, dans une
d.'S fol s où sa religion adore les cl(;incnts. Le grand

( iinctiere guèbre est une tour remplie de crocliets

de l'cr et pi-rcée de fenêtres. Les oiseaux de proie y
viennent dévorer les cadavres ((n'on précipite d'eii

liant sur les crocliets. Celle tiiiir, ainsi (|ue le piri

ou temple parsi , sont d'une ardiileclure trcs-

coii'j.etlc (Tliéod. P.vME.)
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Ainsi les préjuges orgueilleux de rAim'riciiie

moderne expliqueraient le cadre social de

l'antiquité indienne et égyptienne.

Un contrat de l'époque lagide donne le

signalement des parties contraciantcs ; ce sont

des ouvriers et un maître fabricant de cuir

aniinonien (jui vendent un fonds de terre. Le
maître Pamoutliei, de couleur noire , beau ,

long de corps, de visage rond, nez droit.

Semoutius Pannei, de couleur jaune , visage

rond, nez un peu aquilin, boutli. L'acheteur

Néchoutôs, iieiit, teint jaune, agréable, visage

long , nez droit , une cicatrice au milieu du
front.

Les Grecs blancs font comme les blancs de

nos colonies ; ils notent soigneusement les

luianres des gens de couleur. Les Égyptiens,

bruns et plus embarrassés se contentaieaS;

de notei- les généalogies , comme les Indous
modernes.

L'Inde est de tous les pays le plus commo-
dément situé pour y observer la loi du chro-

matisme foncé , comme la gamme claire se

précise dans les lignes isothermes d'Europe.

La transition insensible des races, leur fusion

graduelle les unes dans les autres et par le

teint et par les traits , est le point le plus

capital de l'ethnographie, le fait le pluscer-

tilié par les voyages. Du Caucase indien vers

lequel nous avons vu converger toutes les

traditions et toutes les langues, on peut faire

aussi rayonner les lignes sur lesquelles les

races permutent leurs traits et leurs couleurs
par des transitions imperceptibles.

Les cheveux Européens dans leurs âges
divers passent du blond fdasse aux teintes

blonde , rousse , châtain , brune noire. Une
chevelure vierge du ciseau porterait cette

gamme entière, qu'il est aisé de se figurer.

L'Asie , têle du monde , a vu ruisseler tous

.es peuples comme une luxuriante cheve-

.ure; les peu|)Ies , diversement étages sur
les continents et les îles , offrent au même
instant le répertoire complet de ses couleurs.

S'il y a quelque part des lacunes, des sauts

brusques, un désert od l'Océan les motive,
les migrations les expliquent. Et, pourtant,
les mille isolements de l'archipel Océanien
n'ont jeté de grandes perturbations ni dans
les races ni dans les langues ; la loi d'aflinité

et de continuité est à plus forte raison visible

là où les communications se suivent sur les

terres , se facilitent par des ileuves ou des
bras de mer.

L'Afrique et l'Amérique, dont on faisait

des épouvanlails pour l'unité de la famille

iiumaine , des accidents exceptionnels et

inexplicables pour le cadre de ses variétés ,

l'cnirent merveilleusement dans la règle,
depuis que les observations certaines de
voyageurs instruits ont balayé les contes
d'aventuriers ou les hypothèses de cabinet.
Ce sont des hommes indifférents à la ques-
tion de l'unité, ses ennemis peut-être ; mais
qiii naturalistes exacts , nous ont i)0us^é à
faire de l'Afrique ni plus ni moins (pie de la

j)resqu'île de SJalacca, un département de la

grande province océanienne ; de l'Amérique
tout entière, un simple appendice des races
indoues et mongoles. Au nord de l'Améri-
que , les nuances de rare et de langue ne
manquent pas pour nouer le lien avec les

jieuples de Sibérie, du Kamtchatka, du
Japon, des Aléoutes.
Nous n'avons pas voulu profiter du nom de

Sake (S(;ythe) porté par une seule tribu iro-
quoise.

A l'Afrique , les nuances asiatiques no
manquent pas plus à l'orient que les rac-
cords Européens au nord. Le chroinatisme
peut rayonner en tout sens de Maroc à (luar-
dafui , "du Mogreb au Ca[), des Nubiens cl ez
les Yolofs

; partout transition, harmonie,
jusqu'à cet appendice méridional

, jaune i a
peau, avec des yeux obliques et la dimension
mignonne de pieds et de mains qui rai)pello

à la fois des races mongoles d'Asie et les

races tupis, caraïbes et chacos de l'Améri-
que du sud !

CUMANAGOTOS. Voy. Caribes.
CYTISE. — C'était une p*ante fourragère

très-renommée chez les anciens. Aristote
dit, dans un seul endroit, que le cytise donne
beaucoup de lait, Théophraste et Dioscorifo
en parlent aussi avec détail , mais sans rien

dire de sa culture comme fourrage. Aristo-
niaque d'Alexandrie écrivit sur le cytise un
livre dans lequel il le vante comme une
plante excellente pour la nourriture du bétail ;

Démocrate et ceux qui vinrent après lui tin-

rent le même langage. Il est très-probable
que c'était le medicago arborea de Linné ,

car on parle de sa tige ligneuse ; cette plante
croît spontanément et en abondance sur les

montagnes pierreuses de la Grèce. Rien dans
les écrits des anciens ne nous montre que le

cytise fût cultivé en grand comme plante
fourragère ; Pline s'étonne de sa rareté en
Italie, etColumelle n'en traite que dans un
appendice, probablement d'après un auteur
plus ancien. Si le savant auteur des Idylles

chantait le cytise à la cour de Ploléinée , si

après lui Virgile en parle souvent, ce n'est

pas une raison pour croire qu'ils l'eussent vu.

D
DANIELO. Voi/. Langage.
DATTIER. Vo)/. Palmier.
DECANDOLLÉ, son opinion sur l'hyliri-

dité. Vdi/. Genre.
DEGîiNEUATION des animaux. Voy. Va-

riations.

DE GERANDO. Voi/. Langage.
DEIS.ME. Vo»/. Nati RE.
DELAWAHÉS. Voy. Aigoaqi ins.

DESCAKTES, inconvénients de sa théorie
sur la vie et sa cause. Voy. Nature.
DESTINEE DES RACES HU.MAINES

,
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PROGRES. — Progrès est aujourd'hui le

mot d'ordre de toutes les intelligences vives,

et BOUS nous plaisons à le re-vonnaître, ces

intelligcrices sont pour la plupart stimulées
', <<r des cœurs généreux. Il serait donc deux
\ - regrettable d'être en dissentiuient avec

et sur les commencements de l'huma-

P^f.^'Vit sur le rôle respectif des races di-
artistiq

jgj^g l'œuvre immense des généra-
Léon Apajs^es et futures. Comment l'aire

^^VV^ \nt ? les plus sincères amis du progrès

•^l*^ \"\orcés ,
par la logique même de leur

*-' .. Vice, de faire commencer le dévelop-

^'°l^\int social par la plus abjecte barbarie ;

. ^'dis-je ? par l'état bestial, car la grande
^"^^onale qui doit rencontrer Dieu en con-

^^ Riant l'ascension, se confond avec la brute

'^l'autre extrémité.
*" On nous dit assez explicitement :

« Des singes quadrumanes ou bimanes
eurent un jour une dernière faculté sura-

joutée aux facultés antérieures. Ils eurent

la pensée, la parole, la prévoyance; ce grand
événement est raconté dans les traditions

orientales sous le mythe d'Adam. Ces bi-

manes étaient déjà de plusieurs couleurs ,

mais le progrès fut le lot privilégié des races

blanches. »

Ainsi, Dieu aurait fait do la liberté et de

l'égalité le point de mire de nos eiforts, en
imposant aux deux tiers de 1a création

une organisation fatalement incompatible

avec elles I Dieu a donc pour toujours dis-

proportionné les moyens et le but? On se

récrie contre le Dieu jaloux de Moïse don-
nant à un petit peuple le privilège de la. ré-

vélation, et l'on voue froidement à l'igno-

rance à perpétuité, à l'impénitence tinale, à

la mort entière, toutes les races noires ou
basanées ? Oui, pendant que les blancs mon-
tent triomphalement à la brèche, ces cas-

tes parias comblent les fossés de leurs catla-

vres accumulés ; leurs agonisants se tordent

sous nos yeux dans les angoisses de la dou-
leur, sans doute pour pratiquer le dévoue-
ment et exercer notre précieuse sensibilité 1

L'inégalité des races est après tout comme
l'inégalité des rangs dans le cadre social, la

condition de l'ordre, du travail et du
progrès ; la condition du génie, de la pitié,

de 1 abnégation, toutes choses et mérites cjue

l'égalité anéantirait ....

Voilà donc des égalitaires partisans des

castes , des privilsges et de l'inégalité.

Voilà des humanitaires, déshéritant du lot

social les deux tiers des hommes. Avançons
avec courage sans nous inquiéter de si

légères contradictions ....

Les races basanées et noires sont donc
destinées, non pas à être initiées, mais ab-

sorbées par la race blanche ou adamique ?

De (pii'l droit alors réprouver la guerre au
nom (lime douteuse fraternité ? La guerre
est le plus Jouissant moyen d'absorption. 11

ne s'agira plus que de bien regarder aux
teintes de la peau ; les peuples de l'Europe
s'ajierceviont (juelque jour qu'ils sont foi't

bruns au midi, fort blancs au nord. Les
Anglo-.Vméricains viennent de renouveler la

même observation sur les races espagnoles
du Mexique, après l'avoir énergiquement
appliquée aux Pcaux-R(iu,i;es de leurs forêts
et de leurs prairies. Mais reprenons avec
calme le raisonnement par sa base.

Les annales de tous les peuples commen-
cent par l'état sauvage fort mal déguisé sous
des mythes; Adam et Eve s'occupent de la

nourriture et des vêtements, Abel est pas-
teur, Cain agriculteur; Enos, appelé Feu par
Sanclioniaton, est le mythe des abris per-
manents et du foyer domestique. Mathu-
sala, Emphis se séparent et colonisent.
Lamech construit des villages et des parcs.
L'histoiie chinoise reproduit la plupart de
ces patriarches que les boudhistes, comme
les rationalistes phéniciens ou grecs, avaient
accommodé en mythe significatif. 7eou-/(7(oo,

il y eut des cabanes ; Soui gin, l'homme a
l'instrument pour le feu.

Trouver dans la suite des patriarches la

démonstration du TJ/'oi/rcs était réservé aux
interprètes venus après Evhemère, Baumier
et Depuis I Ils ont, à plus forte raison,
reconnu l'état sauvage dans les annales
moins habilement rédigées que celles des
nations sémites. Mais il restait à prouver
que ce commencement des annales était

vraiment l'origine de la nation , l'origine de
la race ! Sans cette preuve on a le droit de da-

ter ces annales d'une renaissance, et de croire
celle-ci précédée d'une décadence assez
longue pour avoir fait oublier une splendeur
passée. Disons mieux , les souvenirs de ce
passé glorieux sont reconnaissables dans
toutes les annales à travers les exagérations
de l'orgueil et les ambages d'une tradition

sans monuments. Ces souvenirs peuvent
être fortifiés, reconstruits de toutes pièces
quand nous retrouvons des monuments ou-'

bliés par une postérité dégénérée comme
les sauvages américains.

Les fanatiques du progrès blanc s'obsti-

nent à ignorer que les races phéniciennes,
indiennes et égyptiennes, désignées par la

Bible sous les noms de Cham et Kousch,
étaient presque aussi basanées que les peu-
ples d'Amérique. Or, les sociétés chamites,
kouschites eurent une précoce floraison

tandis que le blanc Japhet est demeuré si

longtemps stalionnaire. Si les races brunes
sont étrangères au progrès et ont manifesté
de si bonne heure quelque chose d'appro-
chant, cela ne pouvait tenir qu'au maintien
des traditions, moins oubliées là que chez
leurs frères. Nous ne pouvons nier la déca-
dence chez ces Chamites dont plusieurs ont
tlisparu comme les Phéniciens, et dont la

])hiiiart sont dégradés, comme les Nubiens
el Abyssins, presque au niveau des nègres.
Par malheur ces races basanées et noires
ne semblent pas ])rêtes à l'absorption dont
la race blanche les menace par son progrès de
six ou sept mille ans. Ces races noires et

basanées forment encore aujourd'hui plus
des deux tiers de l'humanité : 700 milhoas
sur un milliard.

Ce que les blancs gagnent en Europe el

aux Etats-Unis d'Ainé'riquc compense à
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peine ce qu'ils perdent en Perse, dans le

Cavicase et la Turquie. Les pays tropiques

paraissent défavorables h leur acclimale-

nient, tandis que ces pays aident, avec une
merveilleuse puissance, au développement

des races colorées autochtones, importées ou
métives. Les Etats-Unis méridionaux, le

Mexique, l'Amérique équatoriale, le Brésil

n'ont guère qu'un tiers de blancs pour deux
tiers de nè^^res , américains ou mulàlrcs.

Trois cents ans de colonisation portugaise,

espagnole, hollandaise et anglaise n'ont

placé dans l'Inde et l'Indo-Chine qu'une
très-insignifiante proportion de blancs, ba-

lançant à peine les continuelles importa-

tions de la métropole européenne.
Et enfin le progrès, ce levier savamment

manœuvré pour prédire notre avenir étliéré

et certifier notre commencement ajiject ; ce

progrès, premier terme du grand syllogismi',

aurait lui-même besoin de faire ses preuves
avant de s'affirmer. Le progrès sa divise en
matériel et moral : le premier préoccupe
notre époque en proie à une activité à tout

prix. iFais cette activité ei\t-elle un but pré-

cis et louable, ne peut-être perpé'Luellement

croissante. Les métaux les premiers décou-
verts et manipulés par l'homme sont de-

venus précieux par leur épuisement. En
quoi fera-t-on les nouveaux rail-ways, quand
le prix du fer aura centuplé par la rareté de
son minerai ? sans doute avec le bois des

forêts épuisées. Avec quoi chauffera-t-on les

cliaudières, locomotives et fourneaux, quand
bois et houille seront achevés ? La France
d<^oeu|jlée des forêts, ne recèle pas dans ses

entrailles assez de houille pour alimenter

son industrie pendant deux siècles. De quoi
se nourriront les hommes quand deux ou
trois milliards peupleront la terre, l'eau, et,

je le suppose, les villages et vaisseaux flot-

tant dans l'air, où l'on aura, je l'admets,

établi des stations et des roules? il faudra

bien que les épidémies et les famines recom-
mencent leurs anciens travaux de nivelle-

ment ; (|ue l'industrie se paralyse, que des

temps d'ariêt permettent aux forêts de pous-
ser, aux tourbières de se remplir, aux ca-

naux de s'embourber, aux rail-ways de se

rouiller, aux villages et locomotives aérien-

nes de retombera terre ; à moins que l'Océan

ne mette à sec de nouveaux continents avec
de nouvelles richesses des trois règnes, ou
bien convertisse ses eaux salées en des
liquides capables de satisfaire la faim et la

soif tie notre postérité.

Pour le passé , la marche progressive
m'inspire les mêmes scrupules que dans
l'avenir; je n'ai jamais bien compris, par
exemple, en quoi les constructeurs de vil-

lages de la neuvième génération (Lauiech)

étaient plus avancés que Hénoch ou Gain,
constructeurs de villes. L'inter[irétation de
la série des dix patriarches, d'après la signi-

fication de leurs noms et actes, tient au sys-

tème déjà apprécié dans le mythe de Napo-
léon-Soleil.

Par le côté moral, la question du progrès
Ollre de bien autres difficultés. Le besoin le

plus noble de la nature humaine v est-i!

satisfait autant (jue dans l'activité matérielle ?

Le [larallèle philosophique du monde anti-

que avec la société grecque a montré le

cercle suivant : cosmifme , janthéi.^me

dé sme, voilà les pas en avant. Déi^nu^ j^

théisme, comisme, voiià les pas en aijy^.g

Ce va-et-vient s'est répété cent fois.yjj^p

que le monde est monde ; mais je df^t .^^^

jamais les principaux artisans it'urg^.jjé^.

ment quelconque, soit masses, sOy^q^'j^

vidus, aient (Onfessé c[u'ils voulaicn.Y||^,p(p

de parti pris. Ainsi, c'est avec 1,,;. ,1^5
louables intentions que les progress .jg^jp^
excellence prêchent aujourd'liui kf, ^igg

des intérêts matériels en relevant les'j('|p,

nières panthéistes de Spinosa et Ce I
,j^-,jj

nation indoue. y_
Notre orgueil évalue l'avenir par rin)a^>,

nation : cela dispense de l'évaluer {);;r

raison et par l'expérience. On nie la S( ience

matérielle du vieux monde pour avoir le

droit de le rabaisser. On prend en pitié des
patriarches sans chemin de fer, des lîiamah
et des Menés sans machines à vapeur. >lais

a-t-on classé définitivement l'art indien qui
tailla la surface et les entrailles des monta-
gnes de granit ? L'art qui dressa les obélis-

ques et les pyramides, qui creusa des tun-
nels à Babylone ? On n'oserait pas préciser

en tout cas de combien de degrés les spé-
culations philoso(>hiques de la moderne Ger-
manie sont moins nébuleuses et jilus appli-

cables que ne le furent celles de leurs aïeux
Indiens ou Chinois, deux ou trois mille ans
avant Jésus-Christ. On n'oserait pas classer

une organisation du travail accumulant les

ouvriers à la ville pour y faire ((innaissance

avec les cabarets et les hauts salaires de six

mois de l'année ; quitte à faire connaissance
avec la faim et les grèves qui en remplissent

le reste ; et tout cela plutôt que de demeu-
rer aux champs avec des salaires modérés,
mais assurés pour toute l'année.

L'expérience gouvernementale semble en-
fermer le mouvement social dans la marche
à trois temps oij nous avons déjà vu osciller

la philosophie : république , despotisme ,

monarchie. De cette trilogie aussi, l'his-

toire grecque avait donné la formule pra-

tique, et la sagesse grecque, la jkirabole,

dans certain apologue d'Esope. Le despote

hydre fut intelligible dans tous les temps
;

quant à la bavarde insolence des grenouilles

et à l'impassible roi soliveau, si le progrès

moderne n'en peut réclamer l'invention, il

a toujours beaucoup aidé à comprendre ces

vieux mythes.
Les beaux arts, manifestation la plus com-

plète du travail mental, sont regardés aussi

comme la mesure la plus certaine et la plus

précise du développement moral des tra-

vailleurs ; car un artiste, éi rivain, peintre,

sculpteur, résume l'inspiration ou la criti-

que de son siècle. Si le progrès perpétuel
doit être évident quelque part, ce sera sur-

tout dans les beaux-arts comisarés entre eux
aux diverses époques. Oi', c'est piéisément
sur ce terrain des beaux-arts que je con^-



S'Ji DES DlCTlONNAiriK [!1N zn

tate la croyanro la [ilus unamnie au cercle

fatal, cercle de deux ou trois siècles, mon-
trant, pendant la première période, l'admi-

rable énergie de l'intelli^'ence humaine, mais
rnontraut aussi, pendant la période descen-

daî.ife, les bornes que cette intelligence

trouve, en elle-même et surtout dans les

passions qui l'accompagnent. Si la valeur

artisliq'ue des siècles de Périclés, Auguste,

Léon X 1 Louis \IV, Napoléon et Louis-Phi-

lippe "Si sérieusement acceptée par quel-

qu'un comme une progression croissante,

c'est I out au plus au jioint de vue que
voici :

Le.'i découvertes, dans le monde matériel,

qui ont encore devant elles un long avenir,

et par conséquent un progrès long et cer-

tai n, trouvent pour cette raison, créance plus

complète dans l'opinion. Ces découvertes
matérielles peuvent aider beaucoup à la ma-
nifestation des beaux-arts. Nos encres, plu-

mes, papier sont plus commodes que les ta-

blettes de cire des Romains; nos couleurs à

l'huile, à l'aquarelle, plus expéditives que
les couleurs dcZeuxisetde Cimabuë. On
sent bien que là n'est pas la véritable ques-

tion du jirogrès; nous n'aurons pas un Mi-
chel-Ange ou un Kaphûèl, ou un Virgile, ou
un Homère, par cela seul ipie tout un peuple
saura lire et écrire, ou que le tiers d'une
génération pratiquera le daguerréotype ou
le dessin linéaire.

Le progrès devrait bien nous expliquer

une contradiction que beaucoup de siècles

sceptiques ollrent dans l'histoire, mais ja-

mais au degré otlert par le xviii' siècle lui-

même. Pendant que les religions étaient dé-

laissées comme des mythes vieillis, combat-

tues comme aberrations d'une logique en-

fin régénérée et répugnant à tout ce qui est

irrationnel et inintelligible, Mesmer, avec le

magnétisme animal, faisait irruption dans

la science, Swedemborg, Saint-Martin, Ca-
gliostro, irruption dans les théories sociales

avec l'illuminisme. On peut, sans témérité,

avancer que la plupart des loges maçonni-
ques étaient des chapelles secrètes du culte

nouveau, qui eut ainsi une part et une part

assez forte dans la fermentation et l'explo-

sion de 89. La science, malgré sa gravité et

ses préférences pour les certitudes atfectant

les sens extérieurs, a reçu, par les attaques

répétées du magnétisme," une tendance rê-

veuse qui rappelle l'alchimie, tendance qui

a fait détrôner les Aristote par les Platon,

menacés à leur tour par les Pytbagore, les

Paracelse et les Cardan. Il va paraître, s'il n'a

déjà paru, un Jourual de inédecine théolo-

gique où. le magnétisme animal, accepté

comme un fait certain, est expliqué par la

lutte des anges et des dénions. La magie de
l'antiquité et du moyen âge est redevenue
une banalité de la vie pour les bien-portants

comme pour les malades. 11 existe donc dans
l'Ame humaine un besoin de foi et de mys-
li<isme (pii ne saurait être suspendu même
])endant un instant très-court. Il faut lui

i)aj[er tribut, même aux'époques se targuant
le plus de leur esprit positif 1 Uupuis,Volney,

Cabanis, esprits forts dans une église chré-
tienne, étaient d'humbles dévots dans une
loge maçonnique ou près du baquet de Mes-
mer. La croyance à l'existence, à la possi-
bilité du rationalisme absolu est donc une
erreur dans la philosophie de l'histoire? Le
déplacement, î'olistruction du mysticisme
est donc un danger social? La religion est le

lit naturel du torrent qui ravage la science
et liouleverse les intérêts sociaux quand on
essaye de le dériver, de l'arrêter par des
barrières.

Progrès, tel que la philosophie de l'his-

toire commande de le définir, c'est le rayon-
nement de la science des minorités sur l'i-

gnorance des masses, c'est le rayonnement
d'un peufile civilisé sur des voisins rudes,
sur des populations barbares, sur des peu-
jilades sauvages. Ce flux d'idées, de mode?,
d'appétits et de fantaisies, produit un mou-
vement immense et continu : spectacle tou-
jours curieux, satisfaisant, puisque l'agita-

tion est le besoin le plus certain, le plus uni-
versel de la nature humaine! Spectacle sou-
ventadmirable et consolant, puisquele bien-
êlre moral et physique des masses, d'un
peuple, de plusieurs peuples, en peut être

la conséquence; Tel est le progrès indéfini

dont tout le monde parle aujourd'hui et au-
quel je crois comme tout le monde, ni plus
ni moins.
Le progrès infini serait tout autre chose;

pour celui-là, il faudrait changer la nature
humaine; il fau.irait changer la lettre et

l'esprit de son code, le dernier venu et le

plus magnifi |ue, lequel a positivement dé-
claré que le bonheur absolu ne serait pas de
ce monde. Il faudrait espérer que la com-
plexion humaine acquit quelques facultés

de plus, en se dépouillant de quelqu'une de
ses passions, de quelcju'un de ses péchés ca-

pitaux. Jusque-là le progrès iiilini, au lieu

de déborder le christianisme, sera un sim-
ple retour à quelque chose de très-vieux, le

panthéisme indou, qui promit d'absorber
l'homme en Dieu comme terme extrême de
ses transformations.
Pourque le progrès d'indéfini devintinfini,

il faudrait de jilus que jamais la science des
minorités ne fût erronée quand les masses
l'absorbent docilement ; que jamais la science
réelle et juste des u inorités enseignantes
ne fût contrariée, étouffée par les passions

ou la fausse science des multitudes. 11 fau-
drait que la propagande des idées ne fiit ja-

mais tlétournée de son but par celle des pas-

sions et des intérêts; que la philanthropie,

importée en Amérique, aux Indes, en(]hine,

ne fût pas amortie ou ]peivertie j)ar le mer-
cantilisme ou l'ambition politique... Progrès
indéfini peut donc être un heureux et fré-

(]uentaccidentde l'humanité; si'nous vivons
ilans une de ces époques privilégiées, les

races noires et basanées en auront leur part

et pourront aussi dignement que nous ren-

dre grâce à la Providence.
DIEU manifesté i)ar la création de l'-hom-

me. Voir/. I'Ixtkodlction.

DINliON ou Coq D'I^DE, inclatgria, gailo-
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pavo, est originaire uo l'Amérique du Nord.

11 habite les forêts ; c'est un excellent ^ihior.

Le dindon sauvage est plus fort que le diu-

don domestique; il est d'un noir uni. Eedv-

mann a donné l'histoire de cet oiseau que
les anciens ne connaisaient point, avec cède

exactitude et celte précision qu'on vante

dans ses écrits. On pourrait seulement ajou-

ter à ce (jue dit Beckmann ces deux témoi-
gnages historiques ; le dindon fut importé
itans l'Inde vers le temps de Dschangir, qui

succéda à Akbar le Grand sur le trône des

Grands Mogols, environ en l'an 1627 (173).

11 arriva en Angleterre, avec divers autres

objets, dès l'année 1C2V, s'il en faut croire

un ancien poème (174-).

DISPERSION DES UACES. — La croyance
aux es])ôces diverses et autochtones est em-
barrassée d'expliquer la dispersion de la

famille humaine partant d'un seul lieu, et

son augmentation en procédant d'un seul

couple. Mais l'industrie et l'activité humaine
ex|)liquent aussi aisément le premier lait,

que la statistique rend compte du second.

Soit qu'on accepte l'individu et la longévité

d'Adam, soit cju'on prenne son nom et sa

vie de plus de mille ans comme résumant
une dynastie, ou plutôt le groupe primitif

de la famille humaine, trois générations par
siècle et quatre enfants par génération don-
nent, dès le i\' siècle, c est-à-dire à la vingt-

cinquième génération, un chitTre approchant
de la population actuelle de la Chine. A la

vingt-neuvième, le chiffre dépasse déjà la

population actuelle de toute la terre; la tren-

tième dépasse un milliard.

11 faut modifier beaucoup cette donnée,
même dès la quatorzième génération : 1(},38V,

chiffre représentant une des fortes tribus

d'arabes ou d'autres peuples pasteurs. Alors
le besoin d'émigrcr pour cherclier des ali-

ments; le travail, la discorde, la maladie, le

souci, diminuent la prospérité des ménages,
les chances de vie des enfants, et la famille

peut se réduire h une moyenne de cinq :

père, mère et trois enfants. C'est un sixième
à retrancher de chaque génération selon le

compte ci-dessus. Les chances sont meil-
leures encore après le déluge, ])uisque alors

c'est par plusieurs familles que la terre se

repeuple simultanément. En dix siècles

elles peuvent avoir occupé les trois grands
continents qui se louchent et qu'on appelle
avec tant de raison l'ancien monde. Les îles

et continents de difiiciles accès n'auront été

peuplés que dans les périoiles postérieures,
après un certain développement de l'industrie

maritime, ou après une |)létliore poussant la

population à émigrer. Nous verrons par
esem])le en parlant des Américains, que par
îes traits de la physionomie et par les lan-

gues, ils se rapprochent des types de l'Asie

centrale, ce qui donne le droit de j)résumcr
qu'ils n'ont émigré par le nord ou par le lil-

toral d'Orient que dans une
j ériode compa-

rativement récente.

En pensant aux doutes qui affligent encore
tant de points de la science, on ])eut se con-
soler des embarras relatifs aux races dont la

synonymie n'est pas enrore bien retrouvée
dans la Genèse. Les hommes voulant puiser
unicpiement à cette source ne doivent pas
oulifier que Moise n'a poursuivi la généa-
logie du genre humain jiarCaïn, que jusqu'à
lasixiènie génération. Qu'ils tiennent compte
des changements de noms et de séjour des
générations successives. Plusieurs critiques

ont pensé que dans le langaire tropi([ue des
OrieiUaux, un nom d'iniUvidu désignait le

plus souvent un peuple. La rareté des noms
de femme et le jiluriel employé ])our beau-
coup de noms projires donnent du poids h

celle opinion (173).

Cuvier a allirnié sans preuves que les

trois races qu'il admet, blanche, jaune, noiie
étaient déjà séparées d'habitation et de type
à l'époque du déluge. Cette asserlion n'est

prouvée que pour une époque de beaucoup
j)0Stérieure , surtout en ce qui concerne
l'habitation. On a fait voir (|ue les change-
ments amenés parle climat et le croisement
ont pu trancher profondément les variétés

humaines avant les temps historiques, ce
qui a favorisé des modifications postérieures
et incessantes, puisque les émigrations et

les croisements continuent.
DISÏlUiîUTlON DE l'espèce humaine sur

le globe. Voy. Géographie ethnographique.
D»01T!EÙ, GAUCHER; explication de ce

phénomène dans l'homme. Voy. Mouve-
ment.
DROMADAIRE. Voy. Chameau.
DURÉE DE LA VIE ET ACCROISSEMENT

DU CORPS. — La lenteur île notre crois-
sance paraît due au grand développement
(jue prend d'abord notre système nerveux,
(tous les animaux devenant d'autant plus
tôt adultesqu'ils ont un plus petit cerveau)...

L'expérience a fait connaître que l'homriie,

plus encore que les mammifères, pouvait
vivre six à sept fois le temps qu'il mettait
à s'accroître jusqu'à la puberté. Comme il

devient pubère vers l'âge de quatorze ans en-
viron, sa vie peut s'étendre jusqu'à cent ans
et bien au delà...

Sur neuf cents millions d'hommes que
peut nourrir notre globe il en est à peine
quelques milliers de riches et heureux, tan-

dis que tout le reste croupit dans l'infoiliinc

et se nourrit du pain de l'affliction.

Paracelse promet l'âge de Mathusnlem à

quiconque prend de ses arcanes (Aurorn
medii-inœ, liv. iv, cap. 4), et il succomba
sous la crapule, dans un cabaret, à ipiaranle-

sept ans.

L'unique source de toute longévité ne sau-
rait donc être que la moilération et l'égalité

du moral comme celle du physique, dans

pag-
(173) \yccn.\rberi, iraiisl. l)y tJi.EDwix, loni. I",

%. 24.

(171) The garde» nnd ménagerie o( llie ioolo(iical

netti. II. 10, p. 209.

Du;t'.0>X. u'AXTHKOrOLOGIE.

(17o) Mitsraïni, Lc!i.al)ini, Loiidim, Pbanoiisiiii,
Ar.Qiiiii), Napliiuim, Caslucliim, Gapliiorini. Cdiiler.

Cliarl. Lk.noumant, C'oHrs d'Iihl. aiie., I8'7, et

Genèse, cliap. x.

l.J
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le réj^ime, elc... Mediumicnuerc bcali, medio
tntissiinus ibis : quidt/aiil cxccdit modum
pendet inslnhili locn 11 y a des familles

(le centenaires, tandis ()iic [thisieiirs autres

ont la vie foct courte, comme les Turgot,

(jui ne passaient pas la cinquantaine. Dans
la famille de Thomas l'ai-r, au contraire, on
avait observé quatre généralions d'hommes
de cent douze h cent vingt-quatre ans; on
en cite de semblables en Pologne, en Angle-

terre, en Suisse. Joseph Surringlon, mort en

1797, en Norwége, à l'âge de cent soixante

ans, laissa un fils âgé de cent trois ans.

Les personnes naturellement fort grasses

ne jouissent pas d'une longue vie (Hipp.,

Aphor., aph. iV, sect. 11).

Une voix grave ou mâle, une l6te forte

sans être trop volumineuse ni sur un cou
tiop court, un corps velu, caractère d'une
virilité vigoureuse, annoncent encore la lon-

gue vie, pourvu (|u'on n'en abuse pas.

11 y a telle intirmité, telle maladie, qui
conservent la sanlé et la longévité, en déli-

vrant de toute autre atfection.

Stahl et d'autres médecins allemands
(Ai.BERTi, Diaserlat. de Ilwmorr., longeci^

tuta: c'.tus(i) re-çardent le flux hémorrlioidal

comme le régulateur de la santé et le pro-
longateur des jours. Boerbaave avait la môme
confiance dans la fièvre quarte.

Aucun homme eunuque dont on ait con-
naissance n'a passé l'âge de cinquante à

.soixante ans. Toute énervation, toute coni-

plexion trop lymphatique alourdit la marche
de l'organisme et entraîne sa destruction.

D'après les Ages historiques (jui ont suc-

cédé aux temps fal)uleux, la vie humaine or-

dinaire semble avoir toujours été évaluée
de soixante-dix à quatre-vingts ans, en gé-
néral, par toute la terre. Sans rappeler les

immenses calculs faits en diverses contrées,

nous nous bornerons aux résultats les mieux
constatés et les plus récents. Sussmiich cal-

cule qu'en Angleterre, en France et dans d'au-
tres régions circonvoisines de l'Allemagne,
il meurt une personne sur 2'i- par an. Il trou-

vait que sur 1,000 personnes une seule ar-

rivait h quatre-vingt-dix-sept ans, et ([u'il

en fallait 1,W0 pour y renconlier un cente-

naire. A Londres, sur 21,000 mortsenviron
chaque année pendant les vingt-cinq der-
nières années, on trouvait de 2 à 6 centenai-

res ou même davantage.

A Paris, sur 2],;i82 décès, en 1834, il se

trouvait 9|>ersonnps de quatre-vingt-quinze
à cent ans; il n'en parut (|ue 2 sur 19,800 en
l83o, et 6 sur 21,!>V9 en 183G : ce n'est pas
un centenaire sur 3,000. Il est très-remar-

(juable c[ue parmi ces grands âges les fem-
mes y soient presque toujours deux à trois

fois plus fréipientes ([ue les hommes; c'est

qu'elles ont un(! existence sans doute plus
ménagée. 11 y a moins de centenaires dans
les pays des liautcs montagnes, comme en
Suisse, où se trouvent pourtant beaucoup
de vieillards, moins avancés en âge; mais
l'air trop vif y fait succomber les plus âgés
des maladies de poitrine.

Sur 100 personnes, G seulement passent

l'âge de soixante ans. D'après la coaq)arai-
spn de plusieurs tablesdeniortalit.; do Dupré
de Sainl-Maur, dans des villages de la Bour-
gogne, on voit que le quart des enfanis
d'un an périt avant l'âge de cinq années ré-

volues, le tiers île la population avant dix
ans révolus, la moitié avant trente-cinq ans
révolus , les deux tiers avant cinquante-
deux ans révolus, et les trois quarts avant
soixante et un ans révolus.

A Paris, oij il nait à peu près chaque an-
née 20,000 enfanis, la moitié de ce nombre
seulement jiarvient à vingt ans, et un tiers

à peine, ou 0,800, atteignent l'âge de qua-
rante-cinq ans. Il périt ])rès du quart des en-
fants pendant la première année, en comp-
tant l'effet de la petite vérole et les enfants
trouvés qui succombent dans les hôpitaux;
il n'en parvient pas un tiers à l'âge de deux
ans- : toutefois, cette mortalité eflrayanlo
diminue aujourd'hui, tant par les bienfaits

de la vaccine que par les soins donnés ac-
tuellement par les administrateurs des éta-

blissements de charité.

Dans les campagnes et les petites villes,

où l'existence court moins de risques, la vie
moyenne d'un enfant d'un an est de trente-

trois ans, car il peut i-aisonnablement espé-
rer atteindre cet âge. A vingt ans le jeune
homme peut, avec probabilité, compter sur
la même durée de ti'ente-troisans. A soixante-
six ans un homme a tout autant de cliances

de vie et de mort que l'enfant qui vient de
naître : de même, dit Butl'on, un bommc
âgé de cinquante et un ans, ayant encore
seize années d'cs[)érance, il y a deux h pa-
rier contre un que son lils qui vient de naî-
tre ne lui survivra jias : il y a trois contre
un pour un homme de Irente^six ans, et qiia- .

Ire contre un pour un homme de vingt-

deux ans; un père de cet Age pouvant esjié-

rer avec autant de fondement ti'ente-deux

ans de vie pour lui que huit pour son fils

nouveau-né.
Certains âges compromettent plus l'exis-

tence que d'autres: ainsi les révolutiims
qu'éprouve le corps dans son accroissement
ou ses périodes le mettent souvent en dtin-

ger de périr; par exemple, l'âge de la ))re-

mière (lenlilion , falal A tous les manunifè-
l'cs, l'est aussi A l'enfance de l'homme vers
deux ans; la seconde dentition A sept ans,

la puberté entre douze et quinze pour les

filles el les garçons, l'éruption de la barbe
et la formation complète du corps vers vingt
et un ans ; lâge de la forte, de vingt-huit A

trente-cinq ans, est, connue la ])ériode pré-

cédente, un temps sujet aux alfections ai-

guës, soit de ])Oumon soit d'autres organes ;

enfin le commencement de la décroissance
vers quarante-deux ans, le temps critique

(liez les femmes de ipiarante-cinq A cin-

(piante ans; la jterte de la faculté généra-

live dans la plupart des hommes de soixante

A soixante-cimi ans.

L'âge de dix ans, également éloigné de

deux ép()i]ues septénaires de révolution est

le plus sain de l'adolescence : il n'y meurt
guèri; qu'un individu sur 130 ; mais A qua-
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raille aiib il périt un iiulividii sur 53 ; les

l)ro|i(>rtioris sont Ijieii [)lus fortes encore à

mesure qu'on avanie en Age.

Ajirès le temps erili(pie la femme a plus
d'espérance de vie que l'homme ; et l'on Voit

un [ijus grand noaihre de vieilles femmes
iiue de vieux 'nommes. Toutefois, dans les

âges extraordinaiiement avancés , après
cent ans, on rencontre plus d'hommes que
de feamies.
On observe encore que les femmes céli-

l>ataircs ou les religieuses sont pi us exposées
à la mort que les hommes célibataires. En
général, dans nos climats, on compte un
inort sur32 à 35 vivants: ainsi en multi-

l)liant le nombre des luorts d'un pays quel-
conque de l'Euroj^e par 32 ou 35» on a le

total de la po[)ulatioii à peu près exactement;
en observant que la mortalité est plus con-
sidérable îi Paris et dans toutes les grandes
villes t|uc dans les villages et les bourgs.
Prenez mille enfants à leur naissance

;

il peine ont-ils vu la lumière, qu'il en périt

23 ; la dentition en emporte plus de 50, et

les convulsions, les vers, les coliques du
premier Age en enlèvent plus du quart ou
'211

; la petite vérole en fait mourirau moins
80, la rougeole 7; ajoutons que les accou-
chements difliciles coûtent la vie à environ
8 femmes.

La phlhisie et l'asthme moissonnent en
Angleterre près du cinquième de la popu-
lation ou 191 sur 1000 ))ersonnes. Les allcc-

lions inllammatoires fi'appent de mort plus
du septième, ou 150 sur 1000. Graiint pense
que des lièvres aiguës détruisent deux' neu-
vièmes de la population, et les maladies
clironiques ~.

Les Allemands, les Polonais , les Hollan-
dais ne sont si souvent malades que par
leurs abus de régime et les ingurgitations
|)orpétuelles de chair et de boissons, qui
suicliargent leur estomac.

l'onc (juhe mêlas, et er'U libi loiigior œtas.
Les lieux montagneux du nord de l'Eu-

rope et de l'Asie semblent être la patrie de
la longévité. On remarque que presque
tous les Islandais arrivent à une extrême
vieillesse, de môme que les Finlandais. Les
gazettes de 1833, de 1835 et de 1837, ont cité

de nombreux exemples de vieillards de
cent vingt-cinq, de cent trente , de cent
licnte-cinq, de cent quarante-cinq , et même
un de cent cinquante ans, observé en Russie.

Les journaux espagnols nous ont fait

connaître deux exemples très-rcmarqualdes
de longévité. L'un est relatif à une négresse
libre de la Havane, qui est morte à l'âge

de cent vingt-cini| ans, et qui a laissé une
iille de quatre-vingt-dix-neuf ans. Jusqu'à
la fin elle avait conservé l'usage de ses fa-

cultés, lisant, écrivant et enfilant son ai-

guille sans lunettes. L'autre a trait à une
femme de Cruzt de Pontévedra morte Agée
de cent neuf ans.

Si des statures très-élevées et fluettes sont
défavorables à la longévité, des statures trop
ramassées et rabougries ne lui sont pas
moins contraires. Cependant un corps plutôt

ctmit (pie trop haut, |dutù( sec que trop gr.n^,

|)lulôt musculeux et solide que mou, ui^e

poitrine large, sont plus convenables ai-

prolongement de l'existence .que d'autres
complexions.

Fontenelle disait que pour vivre sain et

longuement il fallait avoir bon estomac et

mauvais cœur; on comprend que nous n'au-
rions pas rappelé cet.élrange axiome, s'il n'é-

tait devenu célèbre par le nom de son auteur.
D'après des recensements faits avec h:

plus grand soin de l'âge auquel sont morts
un grand nombre d'individus, et la comjia-
raison du nomljre des décès avec celui des
naissances, on est parvenu à constater que
le quart environ des enfants meurt dans
les premiers onze mois de la vie, le tiers

avant vingt-trois mois ; la moitié à peu près
avant d'avoir atteint l'Age de huit ans. Les
deux tiers du genre humain périssent avant
la trente-neuvième année ; les trois ijuarts

avant la cinquante-unième ; en sorte que,
comme l'observe Buffon, de neuf enfants
qui naissent un seul arrive à soixante-dix
ans ; de vingt-trois un seul h quatre-vingts
ans ; tandis que sur 29 un seul se traîne
jusqu'à quatre-vingt-dix.

TABLE UES PROBABILITÉS DE LA DURÉE DE LA VIE.

AGE
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(le trente ans vivra encore virij^t-lmit ans;
et ainsi de tous les autres âges.

Butlon fait encore remarquei- que l'âge au-
quel on peut espérer une plus longue du-
rée de vie est l'âge de sejU ans, puisqu'on
peut parier un contre un qu'un enfant de
cet âge vivra encore quarante-deux ans trois

mois ;
2" qu'à rà.;e de douze ans on a vécu

le quart de sa vie, puisqu'on ne peut légi-

timement espérer que trente-liuit ou trente-

neuf ans de plus ; de même qu'à l'âge de
vingt-huit ou vingt-neuf ans on a vd'cu la

moitié de sa vie; puisqu'on n'a plus que
vingt-huit ans à vivre; et enfin qu'avant
finijuante ans on a vécu les trois quarts de
sa vie, puisqu'on n'a j>lus(jue seize ou dix-

sept ans à espérer. Mais ces vérités physi-
«jues, si morliliantes en elles-mêmes, peu-
vent se compenser par des considérations

morales ; un iiomme doit regar 1er comme
nulles les quiu/.e premières années de sa

vie ; tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui
s'est passé dans ce long intervalle de temps,
est effacé de sa mémoire, ou du moins a si

peu de rapport avec les objets et les clioses

qui l'ont occupé depuis , qu'il ne s'y inté-

resse en aucune façon ; ce n'est pas la même
succession d'idées , ni pour ainsi dire la

même vie ; nous ne commençons à vivre mo-
ralement (|ue quand nous commençons à
ordonner nos pensées, à les tourner vers
un certain avenir, et à prendre une espèce
de consistance, un état relatif à ce que nous
(levons être dans la suite. En considérant la

durée de la vie sous ce point de vue, qui est

le plus réel, on trouve dans la table ci-con-

tre qu'à l'âge de vingt-cinq ans on n'a vécu
ijue le (|uart de sa vie, qu'à l'âge de trente-

liuil on n'a vécu que la moitié, et que ce
n'est qu'à l'âge de cinquante-six ans qu'on
a vécu les trois quarts de sa vie

Le terme moyen de la vie est de huit ans
dans un enfant qui vient de naître ; à mesure
(ju'il avance en âge son existence devient
plus assuri'^e, et lorsqu'il a passé sa pre-
mière année, il i)eut raisonnablement espé-
rer de vivre jusqu'à la trente-troisième an-
née. La vie s'affermit de plus en plus jus-

qu'à se{)t ans, âge auquel l'enfant qui a

résisté aux orages de sa |)remière dentition
peut comjiter sur ([uarante-deux ans et trois

mois de vie. Api'ès cette époque la somme
lies probaliilités, jusqu'alors grailuellement
accrue, éj)rouve une dinnuiition progressi-

vement décroissante, en sorte f(ue l'enfant

qui a atteint t^a (piatorzième année ne doit

l)!us espérer que Irentc-soiit années et cinq
mois, l'homme de trente ans, vingt-huit ans
encore, et enfin celui de quatrc-vingt-quair'
ans trois années. De la quatre-vingt-cin-
quième à la quatre-vingt dixième la probabi-
lité reste stationnaire, mais passé ce temps
l'existence est on ne peut plus j^récaire, et

se traîne pénihleinent jusqu'à sa tin.

Dans les recherches qui ont eu pour objet
la connaissance exacte de tous les éléments
de la population, on a presque toujours con-
sidéré celle-ci dans l'état constant où elle

est maintenue par la seule compensation des
naissances et des décès. Fourier s'est pro-
posé d'apjiliquer les théories malliématiques
à la détermination de tous les éléments de
la population d'un pays ofi elle est en partie

formée d'un grand nombre d'hommes qui
n'y on! pas pris naissance. Il a trouvé, par
(kis ojjservations faites en France pendant
trente années, que la durée moyenne de la

vie, ou la somme des âges au jour du décès
divisée par le nombre de ces décès, est de
vingt-huit et demi. La vie probable, à par-
tir des diverses âges, augmente d'abord très-

rapidement avec Vàge du nouveau-né; elle

diminue ensuite continuellement. Il en est

de même de la durée moyenne.
L'âge moyen, ou la somme des âges de

fous les habitants divisée par leur nombre ,

est d'environ -vingt-neuf ans.

LYige probable ou celui qui est tel qu'une
moitié des vivants a un âge supérieur et

l'autre un âge inférieur, a pour valeur ap-
prochée vingt-cinq ans et demi.

La durée moyenne des générations est

plus difficile à estimer. Elle dépend en
grande partie de l'âge moyen des mariages.
En Grèce les hommes ne pouvaient se ma-
rier qu'à trente ans : cette durée était éva-
luée à trente-trois ans et un tiers; elle ne
])eut s'appliquer à d'autres pays. Dans nos
( iimats elle paraît différer peu de trente et

ini ans.

Pour mesurer l'effet de la mortalité aux
divers âges on compare le nombre total

des personnes qui ont un âge donné aa
nombre des jiersonnes qui meurent à cet
âge. Le rapport varie pour les différents
âges ; mais il n'est jioint indiqué. Un résul-
tat important du travail de M. Fourier, c'est

(jue la valeur de \n durée moyenne de la

vie ne dépend point, connue plusieurs au-
teurs politiques l'ont pensé, des nombres
respectifs des naissances et des déi-ès.

E
tiDIICABIMTE DES KACKS (Priorité dk

I.A (IVIl ISAIION , ÉTAT SAIIVACe). — L'élluia-

bililé SOI i;de des races et des individus n'é-

tant contestée (juc dans le degré, non dans
le princi])e, l'avenir des races les plus mal
partagées est enco'-e consolant, puis(pie les

narlisans de l'int^/allié des aptitudes sont.

])ar contre, les croyants les jilus fervents du
progrès indéfini de riimnaniié entière. Peul-
(''Irese llalteni-ils de rccueilliiles principaux
profils de ce travail par droit de dirc^ction et

d-'initiaiive, car la race blanche ouadamique
est, disenl-ils, l'éducateur sous lequel les

races noires et même les basanées ne se-
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laiLMil jamais sorlies de ] état sauvage (176).

11 faut, une luis (Je plus , reconnaître ici

cjue l'erreur n'est qu'un côté de la vérité, à

laquelle les bons esprits de tous les partis

sont obligés de rendre hommage, à leur insu
ou à leur escient! Acceptons ce dogme d'un
enseignement mutuel de la civilisation ,

dogme qui est la résultante perpétuelle de
nos reclierclies historiques; mais en le sé-

parant de tleu\ idées accessoires, hautement
démenties par l'histoire : 1° que la race

blanche n'a jamais eu besoin d'éducateur;
2" que les éducateurs ont toujours été des
lilancs.

1° L'histoire des nations européennes qui
tluivent tant aux (irecs et aux Romains nous
montrent la part (h; la trasUtion inconqjara-
blement plus forte tjue celle de l'initiative.

Les deux grands peuples anciens étaient

lirécist'nient dans la niôuie situation vis-à-

vis d'aud'es peuples antiques, Étrus(|ues,
Si^ythes, 'l'Iiraces, Phéniciens, Égyptiens,
Indiens. M. de Maistre, si sévère pour le

géniegrec, l'a ré,luit aucourtagede la science
entre l'Asie et l'Europe 1 L'astronomie, la

géouiélrie lui vinrent d'Egypte; la philoso-
phie, la inusi(iue, de l'Asie mineure. Si M.
(le Jlaisire eût vu les temples grecs, après
ceux de 'l'hèbes, les chapiteaux à palmes et

il lotus à côté du chapiteau d'acanthes, il

aurtiit de })lus belle crié au |ilagiat, à la sté-

rilité, j)eut-ôire même on iii;iriliandant la

concession de goût et d'éléi-^ance ! Le génie
d'aucune nation ne résisterait à une pareille

analyse. La gloire de chaque peuple ne sub-
sistera sans partage qu'à la condition de se

lierdre dans la nuit des temps; d'avoir oublié
ou fait oublier ses maîtres. Dé|)uis (jue

l'histoire existe , il n'est plus permis aux
initiés d'égorger les initiateurs: tp'iiiqjorte

une {)etite souffrance d'orgueil national,
auprès de cet hommage à la vérité, à la cha-
rité universelle!

2" Rien ne s'oppose à croire blancs les

anciens Thraces ou Scythes; mais il faut

n'avoir jamais vu les monuments Egyptiens
ou les tombes étrus(]ues pour gratifier d'une
jieau blanche ces Egyptiens, éducateurs de
la Grèce, et ces Phéniciens, éducateurs des
fitrusques, Gaulois et Ibères. La civilisation

qui éleva les merveilleux monuments de
l'ancienne Amériiiue appartenait à une race

dont les modernes Américains sont la con-
tinuation. La civilisation chinoise eut son
princi|)e dans une émigration indoue, et, à

en juger des t(Hn|is jiassés par le présent, les

maîtres étaient encore |)lus basanés que les

élèves. Enlin, quoiqu'il en coûte à noire

(176) BoRY-S.MNT-ViMCF.NT, Vhomme.
(177) C'est l'opinion de Fiéd. Scliclgel, Wiseman,

et (le bien il'antiTS. Niebnhr, qni nie aiissi l'oiigine

do la civilisation dans l'étal sauvage, alTunie que ce
dernier état n'est jamais descendu jusqu'à l'ab-

sence de la parole. Ceci est une protestation cou-
rageuse contie les doctrines du xviu" siècle, et im-
plique la croyance à une tradition connue. Mais,

par une corili adiclion inexpliiable dans un espiit si

('li'vi', cl pomlanl ri<'>(|iiriil(' dans ses onvi;i^'i's,

Ni. Ii'iln ailniel la miilliiilicité des civilisations au-

amour-propre et à notre épidémie , cette

luèiiie race indoue [)araît, selon tcmtes les

conjectures , avoir été l'institutrice des
Scythes, nos aïeux.

Ai-je besoin de rappeler que ])lusieurs de
ces hordes scythes vivent ou plutôt végètent
encore à l'état pastoral dans les steppes de
l'Asie seyitentrionale , comme tant de tribus

sémites dans les déserts de l'Asie méridio-
nale, et comme quelques peuples fmois en-
dormis au centre même de l'Europe, tandis

([ue des prédicateurs à chevelure laineuse,
pro|iagent le Koran au cœur de l'Africiue.

Si toutes les races ont été ou iiouvent être

alternativement maîtres et élèves, aucune,
quelles que soient ses aptitudes, n'a puisé

en elle seule tous les élémenls de son édu-
cation. Tout précepteur ayant été préalable-

ment enseigné, la première initiative doit

avoir été une révélation! L'homme, créé par

Dieu, sortit des mains du Créateur œuvre
parfaite, adulte de corps et d'esprit.

Nous sommes arrivés au môme résultat

par l'étude des langues, instrument premier
et dernier de l'éducation des peuples, et dans
lequel au moins , leur égalité d'aptitude est

incontestable, pui!?<iue sauvages, barbares,
policés, blancs, noirs et liasanés, ont con-
servé vivant ce magnilique héritage. Les
Gnaranys , les Cherokis aussi bien que les

Grecs et les Latins se sont trouvés prêts

pour recevoir la civilisation et le christia-

nisme.
Le principal honneur de la conservation

ou plutôt de la rénovation incessante des

langues revient moins à l'individu qu'aux
masses. C'est l'o'uvre de l'esprit d'associa-

tion, attribut perpétuel de Ihumanilé, trait

de la plus grande ressemblance entre les

hommes de tous les teiups et de fous les

lieux. Si l'aile de l'oiseau uu]>lique la résis-

tance de l'air, si la forme du poisson dé-
montre la fluidité de l'onde, la sociabilité de
l'homme, ses notions innées de beau, de
vrai, de juste, impliquent avec la même
évidence sa destinée véritable. Quelle que
soit la dégradation luomentanée de quelques
hommes, la civilisation est leur but ulté-

rieur; elle fut leur cadre originaire.

Ce n'est jias dans l'état sauvage ([u'il faut

aller chercher la vraie origine de l'espèie

et les fondements du contrat social (-177).

L'homme a toujours eu des devoirs en même
temps que des droits! L'égoïsme voudrait

evcijier de ceux-ci, en éludant ceux-là;

l'immoralité s'efforce de garder les droits

pour soi en versant les devoirs sur autrui I

Toujours l'association humaine, fûi-ellc ré-

tocbtoncs, et, loin d'accepter le fait si évident et si

continu, l'éducation d'un peuple barbare ou saîi-

vage par l'importation d'une civilisalion l'ian^èit,

il déclare qu'une pareille importation fait lonjoiirs

périr le peuple qui la reçoit. Il cilc en cxcnii'.lc des

peuples d'Amérique et d'Afrique, les Nalclie/, les

Californiens, les Hottentols, qui, prolialilcnicnl, ont

assez mal compris et assez mal accueilli la civilisa-

lion importée. Il y ajoute les Guaranys, ipie la civi-

lisalion csiiagnole a constitués, et qu'elle empècliera

de }-ciii-.
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«laite ;i une famille, a senti que tout bonheur
fut donné avec une coni])eii'.ilion, tout plai-

sii' avec une charge, la réi.'olto après le tra-

vail , l'amour avec- la paternité et la mater-
nité, la liberté avec la rc-ponsabililé!

L-i tlégradation sauvage qui trouble mais
n'éteint jamais complélement ces nations,
n'est que la chute de l'homme vers !a nature
animale au préjudice de ^,". nature morale.
Cette alliance avec deuv mondes prouve le

conflit au milieu duquel sa liberté fut sus-
pendu:\ Par elle aussi la terre tout entière
fut ouverte à son activité.

EDWARDS (F.), observations sur les idées
do cet auteur. — Voy. Galles et Kimuys et

Caractères physiologiqies des races ut-
AIAINES.

ÉGALITÉ. — On a dit que l'admission
il'une race unique et primitive met à l'omni-
potence divine des Itornes inconvenantes.

Il me semlde d'abord i)ien aisé de com-
]n\'n ire que la multiplicité et conséiiuem-
nicnt l'inégalité primitive des races, au lieu
de montrer la grandeur du Dieu créateur,
trahiraient au contraire son imprévoyance
et son injustice.

Les partisans du droit du plus fort trouve-
raient un argument capital dans un système
qui sciiulerait l'humanité en plusieurs castes
physiquement inégales en aptitudes et en
droits! Le jour qu il serait décidé que les

nègres ne sont qu'un échelon supérieur aux
singes, la légitimité de leur esclavage serait
délinitivement démontrée; on étendrait bien-
tôt la conséquence à la race mongole dont
once moment môme la politique européenne
commence la conquête, et dont jtar consé-
quent re\|iloi(ation pourra avoir à sejusli-
lliM- liicniùt. Ouand même la science ne nous
éi-laircr;dt pas, quand mÈme on rejetorait

l'allirmation des traditions sacrées, la morale
et l'induction seraient des guides suflisants

pour nous montrer qu'une création mu!ti])le,
produisant des races inégales au physi(juc et

au moral est une idée inconciliable avec la

bonté, avec la justice divine. La charité
chrétienne trouvera un appui dans la vérita-
ble science ethnographique pour mettre hors
de contestation un dogme trop longlemps
dé.laigné par l'orgueil, méconnu par l'igno-
rance, puisqu'une simple nuance dans le

degré d'éducation fut si souvent assimilée h
une différence radicale d'éducabilité. Les
noirs d'Afriiiue, les rouges d'Amérique, les

jaunes d'Asie ont mis en esclavage des hom-
mes de leur propre couleur. Les blancs leur
avaient donné l'exemple, puisqu'ils avaient
Tait des esclaves et ties serfs avec des popu-
lations blanches avant d'asservir les popula-
tions basanées. Quand on a visité les pays
où la race blanche est dégradée et mêlée à'ia

race noire, on voit clairement qu'il n'y a pas
tant il se glorifier d'être blancs ni tant à mé-
priser les nègres. « .l'ai eu à mon service, dit
INI. E. de Salles, des Turcs, des Arabes, des
Cojditcs, des Darfouriens, des Barabras;je
les ai trouvés tous é;;alemrn( im|irévoyants
et rusés, paresseux, menteurs et voleurs.
Triste as6imila(ion do leur décadence so-

ciale! J'ai vu d'assez près les grands hom-
mes de cette barbarie ((u'on appelle la civi-

li;:ation musulmane et je ne 1-s ai pas estimés

supérieurs en génie à 'l'oussainl-Louver-

ture, à Dessalines, à Chrislojilie, malgré la

diirérence de leurs angles faciaux respec-

tifs. »

Les naturalistes n'ont pas encore donné
une précision géométrique h ce mot : dégra-
dation ]iliysique. S'ils avaient la prétention

de mettre en rapport obligé de cause à effet

(causalité) telle modification physique avec
telle dégradation morale, nous renouvelle-

rions les objections logiques et les mille

preuves expérimentales qui ont ruiné le

système phrénologiquo de Gai! ! 11 suffît de
trouver un seul nègre éducable à la façon

des blancs [lour afiirmer l'égalité des aptitu-

des chez les deux races ! Ces exemples no
sont pas rares. Depuis le fameux Muley-Is-
maol, les empereurs de Maroc ont trouvé
parmi les nègies plus tl'un visir habile

Saint-Domingue a fait connaître les noms et

actes d'administrateurs capables et de sol-

dais heureux. L'al>bé Grégoire et le mission-
naire Oldendorp ont colligé une bibliotiiè-

que déjà considérable de nègres littérateurs.

Les Polynésiens n'ont pas d'industrie plus

avancée, de fétichisme moins grossier, de sou-

venirs plus longs que les Cafres et les Yolofs ;

une certaine ressemblance avec les Malais,

avec les Américains, a sulTi pour les classer

au-dessus des nègres. Si la civilisation astèque
et tollèiiue fut tjuclque chose do compara-
ble aux vieux cadres politiques de l'Inde, <le

l'Egypte et de la Chine, le dédain pour les

civilisations slalionnaires nous met un peu
au niveau des Chinois modernes (jui n'esti-

nient et ne comin-ennent l'esprit et la i)eauté"

qu'à la façon de leurs pars!
ÉGALITÉ DES KACES. Voy. ETiuorioiF.

(baceI.

EGYPTIENNE (RACE). — Ouoique ha-

bitant de temps immémorial des contrées

très-voisines et presque contigués l'une à

l'autre, les anciennes races égyptiennes et

arabo-syriennes (Voy. Sémitique) oflVcnt le

contraste le plus fortement marqué. D'une
jiart, nous voyons les Arabes, peuple plein

d'énergie, et en proie à une activité inquiète,

changer à plusieurs reprises son genre de
vie. Tantôt nomade, cherchant, loin des
lieux habités, des pâturages pour ses trou-

peaux; tantôt fixé au sol par des haiiiludcs

agricoles, remplissant le pays de villages

populeux, de villes et de cités fortifiées;

tantôt enfin, animé par l'amour delà gloire et

l'ardeur du prosély lisme, se répandant jusque
dans les contrées les plus lointaines. Dune
autre part, les Egyptiens nous présentent
une nation jouissant en un [irofond repos de
foules les recherches du luxe, vivaut molle-

ment au milieu de l'aljoudance que lui jiro-

cure un sol riche, fécondé par le limon de
son grand fleuve, ne (juittant jamais son
pays pciur une terre étrangère, et ne souf-

miid que par force l'introduction du moin-
dre cliangiminnl dans son mode d'exi^leuce

cl dans ses haldtudcs.
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SdTis le rajiport du carartète intellcdUnl,

des tendances niéta[jliysi(|ucs, des croyances
et des )irali((iies religieuses, les deux na-

tions (iitlùrent également. L'une adore un
esprit invisible et éternel, dont la parole
loule-jiuissante fit sortir l'univers du néant :

Qwmd les étoiles du matin se réjouissaient et

que les f,ls de Dieu chantaient en triom-
phe (178) ; l'autre décore avec splendeur des
temples magnifiques, dans lesquels, par une
élrange infàtuation, elle i)lace quelque ani-
mal iinmonde, un serpent, une tortue, un
crocodile, un singe, qu'elle honore par des
rites mystérieux et par un burlesque céré-
monial (no). La destinée de ces deux races

a élé également difl'érente. On peut dire de
toutes deux qu elles existent encore : l'une

a dans ses descendants, voyageurs toujours
actifs et infatigables, des représentants vi-

v<ints; l'autre dort dans sa terre natale, vaste
sépulcre où reposent embaumées les géné-
rations successives de trente siècles, hom-
mes, femmes, enfants, avec leurs animaux
domestiques, attendant au sein de ce sol

conservateur, l'époque depuis ]omi;temps
écoulée pour beaucoup d'entre eux, tjui de-

vait les amener pour subir le dernier juge-
ment devant le tribunal de Sérapis ou dans
le palais d'Osiiuandyas. Les caractères phy-
siques de ces tleux races présentent aussi des
ditférences tranchées : au lieu des traits elii-

lés, de la physionomie mobile, animée et ex-

pressive , des formes sveltes et agiles de
l'Arabe, on voyait dans le jiays des Pha-
raons des formes pleines , mais délicates et

voluptueuses, des visages calmes et posés,

des traits doux et arrondis, des yeux longs,

coupés en amande, k moitié fermés, languis-

sants et relevés aux angles extérieurs, commQ.
si la lumière et la chaleur du soleil les fati-

guaient habituellement; des joues rondes,
des lèvres é[iaisses et saillantes, une bouche
grande, mais souriante, un teint foncé et

d'un rouge cuivré ; tout l'ensemble offrant,,

ainsi qu'un de nos plus exacts voyageurs l'a

otiservé, le caractère de l'Africain pur sang,
dont le nègre n'est (juc le représentant exa-
géré, le terme extrême (180).

Il n'y a point de peuple ancien sur le ca-

ractère, les mœurs et les usages duquel nous
possédions, à beaucoup près, autant de do-
cuments que sur le peuple égyptien, et ce-

pendant il n'y en a pas dont riiistoire phy-
siijue ait été l'objet d'une aussi grande diver-

sité d'opinions. Volney et plusieurs autres

ont soutenu que les Egyptiens étaient de vé-

ritables nè.j;res. D'autres prétendent qu'ils

apjiartenaient iv la raie caucasienne, et

étaient tout à fait semblables de formes aux
Européens. Denon, dont je viens de citer le

témoignage, me paraît avoir trouvé le juste

milieu. Cette diversité d'opinions peut s'ex-

pliquer i)ar la dillicullé qu'on éprouve à

faire accorder les dillerents récits ((ue nous
ont laissés les anciens, et les autres rensei-

gnements ([ui ont pu être recueidis de diffé-

rents cùlés.

Hérodote qui avait voyagé en Egypte, et

qui, par conséquent, |)ouvait parler des

hommes de ce pays d'après sa jiropre obser-

vation, n'a pas songé à nous donner de leur

personne une desciiption ijui eût élé (>n

ellet inutile pour les (Irecs, dont les Egyp-
tiens étaient suffisamment connus, mais (e

qu'il en dit indirectement est très-caraqté-

risli(jue. Ainsi, a|)rès avoir fait mention

d'une tradition (pii faisait descendre le

]ieuplc de Colchilde d'une colonie sortie

d'Egypte, il ajoute que celte opinion est

corroborée par le fait que les Colchidicns

étaient ji.'i.'xy/_«!- 1; et oO).oTp!x=*' à peau noire

et à cheveux laineux. Ce sont là précisément

les caractères distinctifs des nègres. Dans
un autre passage il dit que le pigeon qui,

suivant la tradition comi]iune, s envola vers

Dodone et y fonda l'oracle, était représenté

comme noir, circonstance qu'il interprète en

supposant que " l'oracle fut fondé par une
captive de la Thébaïde, qui était Egyiitienne,

et par conséquent noire. » D'autres auteurs

grecs s'expriment de même sur ce point.

Eschyle, dans les Suppliâmes, parle d'une

barque que l'on découvre du sommet d'une

éminence voisine du rivage; la personne
qui observe cette barque annonce que les

hommes qui la montent sont Egyptiens, re-

connaissables à leur peau noire.

Je remarque aussi les matelots dont les

membres noirs ressortaient sur leurs vête-

ments blancs.

On trouve d'autres passages dans les au-
teurs anciens où la couleur des Égjptiens

est indiquée par une expression qui peut
s'employer également pour désigner un noir

complet ou le brun du Nubien. Nous voyons
dans un des dialogues de Lucien le portrait

grotesque d'un jeune Egyptien que l'on re-

présente comme appartenant à l'équipage

d'un vaisseau marchand mouillé dans le jiort

du Pirée. On dit de lui : Ajoutez à sa couleur

noire qu'il avait de grosses lèvres saillantes,

des jambes très-menues, et que ses cheveux,

dont les mèches frisées étaient relevées der-

rière la tête, annonçaient qu'il était esclave.

La description qu'Ammien-Marcellin fait

des Egyptiens ne s'accorde plus avec les

précédentes : JRijyptii, plerique subfusculi

sunt et atrati maqiscpie mœstiores, gracilenti

et aridi. En disant que les Egyptiens sont,

pour la plupart, de couleur foncée ou d'un

brun tirant sur le noir, l'auteur fait au moins
entendre que cette teinte n'était pas chez

tous la même, i)uisque les termes de subfu-
sculi et à'atrati sont trôs-dill'éients de cimik

nigri ou atri.

On a découvert deux anciens contrais de

vente égyptiens rpii renferment, à cet égard,

de curieux renseignemenis (181). 'l'ous deux

(178) Job, xxxvm.
(179) CLKME^s ALnxAMiniN., Pœditg.. lili

(>hi(;e>es fflrfî'. (.'('/.sî.'iH, lili. m, |mge 1:21.

(180) Penon, Voijufie en Efiiipte.

(181) Le 'Vie simili- d'un lie ces dociniipnls isl k

Bsrliii; rori'.'itial do l';iiUr<' est a Paris.
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nppartiennenl à l'époque des Ptoléniées,

«t le nom des personnes qui s"y trouvent
mentionnées indique qu'elles étaient Egyp-
tiennes d'origine. Les personnes intéressées

dans ces contrats sont dépeintes d'après leur

aspect extérieur et leur couleur. Dans l'un

de ces documents, le vendeur qui a nom
Paminthes est appelé iiz't.ù-/xp'^;< et l'acheteur

.usXi/o.i; ; ce qui peut être traduii par brun
fonce et par juutie ou couleur de miel. La
mènu' épithète est donnée dans l'autre ma-
nuscrit à l'aeiieteur qui a nom Osarrerès.

La forme du nez et des traits est aussi cons-
tatée, mais rien dans les termes ne donne
l'idée d'une physionomie de nègre.

De tous ces témoignages, nous iiouvons,
sans trop hasarder, conclure que les Egyp-
tiens étaient un peujile de couleur foncée,
et en même temps qu'il existait parmi eux de
grandes variétés, ce qui se voit de nos jours
chez les Abyssiniens et les hulous. On peut
remar([uer que dans des climats extrêmes,
comme ceux de l'Europe et de la Nigritie, où
l'influence des agents extérieurs a une puis-
sante action sur toutes les races d'hommes,
leur couleur n'offre que très-peu de varié-

tés. L'homme est blanc ou noir selon qu'il

vit sous l'équateur ou loin des tropiques;
mais dans les régions intermédiaires on
trouve à la fois, dans la même nation, des
individus noirs et des blancs. C'est ce qui se

voit, je le répète, dans l'Inde ei dans l'Abys-

sinie, et pour ces deux pays, ce fait a attiré

l'attention des voyageurs, qui, d'ailleurs,

n'ont su comment l'expliquer. Une variété

semblable paraît avoir existé chez les habi-
tants de l'ancienne Egypte.

Il y avait ceiiendant chez les hommes de
ce pays une couleur de peau dominante et

qui a que'que chose de très-remarqualde.
Autant que nous pouvons nous en faire

une idée, d'a[)rès les nombreuses peintures
trouvées dans leurs teuqiles et dans leurs
splendides tombeaux, peintures dont quel-
ques-unes sont parfaitement conservées ,

nous trouvons qu'ils avaient le teint cuivré,

rougeàtre ou couleur de chocolat clair, et

qu'ils devaient ressembler aux individus les

})Ius rouges des tribus de Foulahs et de Ca-
fres qui existent maintenant en Afrique.
Cette couleur se voit dans les nombreuses
planches de la Description de l'Egijpie et

dans les figures coloriées que nous a don-
nées Belzoni ; on la trouve encore dans les

tètes peintes sur les coffres en bois de syco-
more tjui servaient de sarcophages, et dans
])resque toutes les figures égyptiennes. Par
cr'tte couleur rouge, l'artiste a voulu évi-

demment rendre avec exactitude le tcini de
l'Egyptien; il ne l'a jias employée à défaut
d'une nuance plus claire, telle que la cou-
leur de chair, et ce qui le prouve, c'est que,
lorsqu'il a voulu représenter le corjis vu à
travers un voile fin et transparent, la teinte
dont il s'est sei-vi est presque semblable à
«elle qu'on emploierait pour rendre le teint
des Européens ; il aurait dom- pu s'en servir
dans tous les cas, s'il n avait pas préféié une
couleur plus foncée, comme imitant mieux

la couleur de la race qui lui fournissait ses

modèles. Les figures ie femmes se distin-

guent quelquefois par une teinte plus jaune,
approchant du fauve.

Les traits des Egyptiens sont aussi très-

bien exprimés dans leurs peintures et leurs

scul;)tures, qui nous oiïreht en général un
type particulier et très-remarquable pour la

piiysionoraie et la conformation du corps.

J'ai déjà cité le passage dans lequel Denon
exprime l'impression que produisit en lui la

vue de ces figures.)

Personne n'a ajiporté plus de soin que
Blumenbach, dans l'investigation des carac-
tères de la race égyptienne ; il a examiné
un grand nombre de momies en les com-
parant aux produits de l'art ancien, et, dans
plusieurs de ses ouvrages , il a exposé
l'opinion à laquelle l'a conduit cette étude
comparative. Il est arrivé à conclure que
de Paw, Vinekelmann et d'Hancarville s'é^

talent singulièrement trompés quand ils

avaient cru trouver dans les antiquités égyp-
tiennes la preuve qu'il n'y avait pour toute
la race qu'un seul type de physionomie.
Selon lui , les peintures et les sculptures
nous offriraient trois types principaux, aux-
quels se rapporteraient avee plus ou moins
diuléviation. les figures individuelles, savoir:
le type éthiopien, l'indien et le berbère. « Le
premier, dit-il, comcide avec la description
des Egyptiens, faite par les anciens : il es'

caractérisé surtout par des mâchoires proé
minenies, des lèvres éjiaissos, un nez large

et plat et des yeux saillants. » Le second
diffère considérablement du premier; ses
caractères particuliers sont : •< un nez long
et étroit; des paupières minces et allongées,
dont l'ouverture, légèrement oblique, se
relève à partir de la racine du nez en allant

vers les tempes; des oreilles haut placées
dans la tête; le tronc court et mince et de
très-longues jambes. » Comme exemple de
cette configuration, il cite la figure de femme
peinte sur le dos du sarcophage de la momie
du capitaine Lethieullier, figure qui ressem-?
ble décidément aux Indous^a Le troisième
genre de figures égyptienrics participe à queK
ques égards, des deux premiers. Il est caracr
térisé par une certaine turgidilé des parties
mol les, des joues pleines, un menton court,
de grands yeux saillants, et un embonpoint
général. » Ce dernier type est celui qui se
présente le plus fréquemment dans les pein-
tures égyptiennes; il y a lieu de croire par
conséquent qu'il était le plus commun dans
ce peuple, et rpi'il constituait ce qu'on pour-
rait appeler sa physionomie nationale. Blu-
menbach pense (ju'il se rapproche beaucoup
de celui des Barabras ou Berbères.

Les Cophtessoiit, comme on le sait, les des-
cendants des anciens Egyptiens. L'Egypte,
à la vérité, reçut (juantité de colons grecs
et romains; mais, selon toute apparence,
ces nouveaux arrivants se fixèrent, pour la

plupart, dans le Delta, et dans lui petit nom-
bie lie villes grecques et romaines. La r?ce

égyjitienne dut ainsi s'y conserver presque
puie dans les provinces intérieures, comme
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le prouve en efToMii conservation de la langue,

qui se maintinl dans ses trois dialectes avec

un léger mélange de mots grecs ,
jusiju'à

lY'poquc de la eonquôte d'Egypte par les

musulmans. Postérieurement h cette époque,
la population chrétienne a trouvé dans sa

religion un obstacle à toute fusion avec les

étrangers.
Plusieurs voyageurs ont trouvé aux Coplitcs

un certain type de figure approchant du type

nègre. Volney dit qu'ils ont la peau d'un
jaune très-foncé et que leur teint ne res-

semlile ni à celui des Grc ;s ni h celui des

Arahes. Il ajoute qu'ils ont le visage boudi,

de gros yeux , le nez plat, les lèvres épaisses

et ont beaucoup de ressemblance avec les

nuilAtres. La description des Cojihtes par le

i)flron Larrey est très-semblable à celle-ci.

Les principaux caractères qu'il remar([uo
sont : « Un visage plein, des yeux allon:,és

qui sont coujiés en amandes, les pommettes
saillantes, les narines dilatées, les lèvres

épaisses et les cheveux et la barbe noires et

crépus. » iM. Pugnet, savant médecin, dont
)es écrits (!82) témoignent beaucoup de sa-

gacité et d'esprit de critique, M. Pugnet,
dis-je, a tenté de partager les Coplitcs ou
Qoubtes , comme il les appelle , ea deux
classes distinctes : ceux ilont les ancêtres se

sont mêlés aux Grecs et aux Romains, et

ceux qui sont de |iuro race égyptienne. 11

dit que rien n'est plus frapjjant que le con-
traste entre les formes grêles et maigres des
Arabes, et les grandes et belles proportions
des Qoubtcs. « A l'extérieur cliétif et mi-
sérable des premiers ceux-ci opposent un
air de majesté et de puissance; à la rudesse

de leurs (rails, une affabilité soutenue; kleur
abord inipiiet et soucieux, une figure très-

épanouie. » Cette description s'applique aux
deux classes de la race Cophte; la suivante à
celle que l'on suppose être descendue sans
mélange des anciens Egyptiens du temps
des Pharaons. « Les Egyptiens, dit notre au-
teur, sont en général d'une taille au-dessus
de la moyenne, leurs formes se prononcent
vigoureusement, la couleur de leur peau est

d'un rouge obscur; ils ont le front large, le

menton arrondi, les joues médiocrement
pleines; le nez droit, les ailes nasales forte-

ment sinueuses; les yeux grands et bruns;
la bouche peu fondue, les lèvres grosses; les

dents blanches, les oreilles hautes et très-

(lélachées, enfin les sourcils et la barbe ex-
trêmement noirs. »

M. Denon dit qu'il a été frappé de la res-

semblance des Co[)htes avec les anciennes
sculptures égy|)tiennes dont les caractères
lirincipaux sont : « un front plat, des yeux
à moitié fermés et relevés aux angles, des
pommettes élevées, un nez large, plat et

Irès-court, une bouche grande et aplatie

,

jilacée à une très-grande distance du nez , des
lèvres épaisses, peu de barbe, un corps mal
proportionné , des jambes arquées , molles

de contour et des pieds longs et plais. »

jM. Ledyard, dont le témoignage a d'autant

plus (le valeur, ([u'il ne le donne h l'appui

d'aucune théorie, nous dit : « Je soupçonne
que les Cophtesont été l'origine de la race

nègre; le nez et la bouche sont tout?) fait

ceux du nègre; les cheveux, du moins d'après

ce que j'ai pu voir chez les habitants de ce

pays (les Coplites), sont crépus, non comme
ceux des nègres, mais comme ceux des mu-
lâtres. »

Les crAnes d'Egyptiens , qu'on observe

dans les momies, nous offrent généralement
la forme (|ui appartient h toutes les races

très-anciennement civilisées, je veux dire la

forme ovale. Mais il y a sous ce rapport (ie

grandes variélés, suivant les individus. La
plupart de ces crânes ressemblent, il est

vrai, dans plusieurs points, à des crânes

d'Européens; mais, dans quelques autres,

on a vu ou cru voir un rapprochement avec

le caractère africain.

Il y a dans le musée du Collège des chi-

rurgiens de Londres un crâne égyptien qui,

pour le poids et la densité des os, rappelle

les crânes pesants de certains nègres de Gui-

née. Sa forme est européenne, h cela près que
l'arcade alvéolaire de la mâchoire supérieure

est un peu plus proéminente. Ceci, joint h

une structure correspondante dr-s parties

molles, peut avoir donné à l'ensemble des

traits beaucoup du caractère nègre. Sœmme-
ring a décrit les têtes des quatre momies
qu'il a examinées. 11 y en avait deux qui ne
(lifféraient sous aucun rapiiorf des têtes d'Eu-

ropéens; la troisième avait la forme afri-

caine, reconnaissable en ce que l'attache du
muscle temporal s'y fait sur une surface

jilus grande que chez les Européens. Blumen-
back a publié (183) les gravures des trois

crânes égyptiens. Un de ceux-là, comme il l'a

oliservé, ditl'ère notablement des crânes des
nègres (le Guinée, mais a quelque chose du
caractère éthiopien, et ressemble nu portrait

de Talibas Gregorius. Un autre ressemble

tellement au crâne d'un Indien du Bengale,

qu'on ne peut découYrir entre eux aucune
dillërencc matérielle.

De tous les renseignements que nous avons

pu réunir sur ce sujet, il semble résulter

que, chez les anciens Egyptiens, bien que le

crâne présentât la forme ovale et complète-

ment développée qui est conuuune à tous

les peuples avancés en civilisation, il y avait

pourtant dans le type physique de celte race

plusieurs traits (jui indiquaient une sorte de

parenté avec les peuples africains. La face

pleine et comme bouffie, les joues grosses,

les lèvres épaisses et retroussée?, la forme
particulière de la bouche et des yeux, la cou-

leur cuivrée de la peau qui , chez quelques
individus, devient plus foncée et passe iircs-

que au noir, tandis que chez d'aulres elle

est rougeâtre comme celle des Foulahs, et

seulement un peu plus claire que celle des

(Î82) ^témoiles sur tes fièvres de mauvais rnrnc-

teics dit Ici'/inl don Aulillcr, ; !,yni), 180^, iii-S',

(18Â) CoUectiones sutr crnniorum diversarum fifii-

liuin illiisirala', Pixiap, a. vu; r.iiuhiyii'', I7'J0-

i'^-J.'J, in -4".
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Berbùi'cs ; voilà les traits ilans les(|i(fls se

luoniro cette resseniblaneo. La pesaiileiir de
••ertaiiis crânes égyptiens, et la densité de
leurs os, la proéminence, ck\jh signalée, de
l'arcade alvéjalaire, la forme jwrticulièrc des
jambes et l'aplatissement des pieds, doivent

être pris aussi en considération. En exami-
nant Vensend île des faits qui jirouvent les

'apports avec la race africaine, nous devons
tenir compte de toutes les circonstances re-

latives aux habitudes morales, aux supersti-

tions particulières et aux principes t;éné-

ranx de la langue qui n'était pas particulière

aux Egyptiens, mais leur était commune avec
plusieurs autres nationsdu même continent.

S'il est vrai que les Egyptu-ns se rappro-
clicnt |iar plusieurs traits île leur constitu-

lioii piiysi(jue des autres peuples africains,

coujuie le pensaient Ledyard etDenon,otsi
l'on admet (pie les traits dans lesquels con-
siste cette ressemblance se sont développés
chez eux sous l'influence de certaines cir-

constances extérieures auxquelles leur race

a été soumise pendant des milliers d'années,

on pourra, avec i;r;uiile vraisemblance, suji-

poser que les mêmes causes agissant sur des

nations à peine sorties de la barbarie, et par
cela même beaucoup plus sujettes h l'in-

iluence du climat et des autres agents (|ui

modillentles caractères physiques et moraux
des races, produiront un eifet bcaucou[) plus

grand et ]»lus gé-néral. Cette remarque, d'ail-

leurs, n'est présentée ici que conmifr une
conjecture.

EM15KV0L0GIE, transformations em-
iiRYOuir.iQLES. — Lorsqu'on cherche à se

former une idée du plan suivi par la nature
dans la constitution du règne animal , il ne
sulllt pas d'étudier les organismes dont le

développement est achevé et de conqiarer
entre elles les espèces à leur état parfait ; il

faut aussi suivre |)as h pas ia |)uissance

créatrice dans la pro ludion des exemplai-
res nouveaux de chacune de ses œuvres
zoologiques, et de la sorte assister, pour
ainsi dire, h la formation des êtres dont on
voudrait ilélerminer le caractère et les rap-
ports essentiels.

l'enlant longtemps , cependant, les natiî-

ralistes croyaient pouvoir négliger les ob-
servations embryologiques. On pensait assez

généralement que le jeune animal , dès le

premier moment de son existence , ressem-
Ide en tout, sauf le volume , à ce qu'il de-

vient plus tartl ; on le représentait comme
une,sorte de portrait en miniature de l'ani-

mal ad\ilte, et on supposait qu'au début de
la vie le germe de tout être animé renferme
iléjh la totalité des organes dont sera pourvu
l'individu que ce germe va former; on a 1-

raettait que ces parties , encore Iroj) ténues
ou trop uélicates ]iour être saisies par nos
sons, n'avaient qu'à se raffermir et à grandir
l>"iir donner à l'organisme sa constituli'in

ili'liiMlivc ; en un mol, (jue c'est [larun |ilié-

iiiiiuèiie de sinqile l'rolution que l'embryon
devieni un animal parfait dans son es{)éce.

Suivant cette théorie, l'èlre en voie de for-

nial<oii aurait été conquiraldc à une de ces

Iliaques dagueiiieiiiies qui , frappée par la

lumière . porte (h'jà à sa surface toutes les

enqireintes du merveilleux dessin dont elle

doit bientôt se couvrir, mais n'en laisse

rien apercevoir jusqu'à ce que la vapeur du
mercure soit venue donner corps à cette

image virtuelle et en faire peu à peu ressor-

tir tous les détails. Préférer l'examen d'une
esquisse vague et microscojiique , lorsqu'on
a sous les yeux le même tableau [leint avec
des teintes vigoureuses et sur de grandes
proportions, ce serait se créer à jilaisir des
dilîicultés inutiles ; et , par conséquent , on
rouqircnd facilement que sous l'influence

d'une semblable doctrine les naturalistes

devaient être en général peu disposés à étu-

dier l'organisation des animaux dans des
èlres à l'état d'embryon. Or, jusqu'en ces

derniers temps, la théorie de la formation des
corjis vivants par le simple développement
de ])arlies préexistantes était adoptée par.

presque tous les maîtres de la science, et on
y croyait si bien que l'on ne reculait devant
aucune des consé()uences qui en découlent,

remboîK'ment indétini des gerjiies,parexem-
]ile, idée dont l'imagination la plus hardie
send)lo devoir s'effrayer et ilont notre esprit

ne saurait embrasser limmense étendue.
Tous les zoologistes , il est vrai, n'accei>-

taient pas ces doctrines gé.nésiques; l'illus-

tre Harvey, par exemple , se refusait à voir

dans la cicatricule d'un œuf le corps tout

entier du jeune j.oulet, et à ses yeux, Vov-

ganisme en voie de forma.tion se montrait,

comme un édilico dont la construction ne se

fait pas d'un seul jet , mais s'tffectue jiar

portions , et dont la masse augmente au
moyen d'adjonctions successives, jusqu'à ce

qu'enfin le plan j)récon(;u par l'arcliitccle ait,

été rempli dans toute son étendue. Une nou-

velle théorie embryologique ,. celle (ie_ la.

constitution du coriis vivant ipar épige'nèse..

prit ainsi naissance ; mais , mal comprise

peut-être, elle resta longtemps stérile, et les

faits importants dont l'étaya Gasjiard Wolf
ne suflirent pas à y donner cours dans la

science. De nus jours encore, nous l'avons

vu repoussée par le plus grand de nos
z<X)logistes; depuis cinquante ans cepen-

dant tout tendait à la faire prévaloir; cha-

que fois que l'on étudiait avec soin les.

jiremières périodes du travail génésique on
découvrait quelque nouvelle preuve de la

formation des organismes ]jar l'adjonction

successive de parlu^s créées de toutes pièces;

et bientôt il devint manifeste, non-seulement
que l'embryon, en le contenqilant ainsi peu
à peu, ofl'redans son ensemble des caractères

dilTérents aux diverses périodes de son exis-

tence, mais aussi que chacun de ses organes

en se développant change de forme et de

structure ainsi que de volume , et subit de

véritables métamorphoses.
On comprit dès lors tout l'intérêt qui de-

vait s'attacher aux recherches d'embryolo-

gie ; aussi, voyons-nous qu'après être res-

tée pendant bien des siècles presque station-

naire, celte branche de l'histoire des ani-

mau\ a fait tout à coiq) de rapides progrès.



415 EMB D'ANTHROPOLOGIE. KMB 414

Un gran! nombre d'obsorvateurs babiles ont

Iiris pour fujet de leurs investigations la

série (les pliéauniùnes génésiques que nous
présentent les oiseaux , les niaraniifères et

les batraciens ; on a recueilli aussi divers

laits relatifs au dévolopiionient dos aniiiiaux

inférieurs, et qucliincs naliircijislcs philnso-

pbiques se sont apiijiiiués à saisir le carac-

tère des cliangemenls (jui s'opèrent dans la

constitution des êtres animés en voie de
formation et à cbercber les lois auxquelles
ces moililications sont soumises.

De grandes et belles découvertes sont ve-

nues couronner les travaux dirigés vers ce

but é'evé; mais, en défricliant le terrain

vierge de l'embryologie comparée, les bardis
pionniers de la science n'ont pas toujours su
se défendre des illusions auxquelles les es-

ytrits inventifs sont souvent exposés; et plus

d'un naturaliste, s'exagérant la portée du
polit nombre <le faits clont il avait été té-

moin, s'est arrêté devant un coin du tableau,

croyant en avoir endirassé l'ensemble, et

s'est trop liAté de conclure. Bien des idées

fausses ont été ainsi introduites dans nos
écoles ; et les théories que l'on a cru pou-
voir présenter comme lois générales et ab-

solues delà zoogénie, se sont rapidement
écroulées sous le poids des faits nouveaux
dont elles ne sont pas l'expression. Cepen-
<^ant ces hypothèses avaient presque touj(jurs

en elles quelque chose de vrai, et pendant
un temps elles ont pu servir, chacune, à lier

et à coordonner des observations qui, en
restant éparses, seraient demeurées impro
ductives; la science serait donc ingrate si,

iout en faisant justice de l'erreur, elle n'ac-

cordait un large tribut d'éloges aux hommes
dont l'intelligence |)uissante a su créer des
instruments <jui hier encore lui étaient pré-
cieux, bien qu'aujourd'hui elle en repousse
l'usage.

Au nombre de ces théories qui, nées d ob-
servations incomplètes, sont fausses dans
leurs principes, mais ont servi pendant un
temps aux |irogrès de la science, il faut ran-

ger la doctrine de la constitution du règne
animal tout entier par une suite d'arrêts de
idéveloppement dans la série des créations
organiques, employées par la nature pour
produire chaque individu de l'espèce la plus
élevée et la plus parfaite.

L'idée 7iièro de cette hypothèse paraît aji-

partenir h Kielmayer, l'un des fondateurs do
l'ctleécoleallemandedesplnlosopbcsdela n:-
ture, qui, pendant un demi-siècle, a joué un
grand rôle dans presque toutes les sciences.
On savait, par les expériences déjà ancien-

nes de Uedi, de Vallisnieri et do Swammor-
dam, que les mouches, les abeilles et un
gi'and nombre d'autres insectes naissent dans
un état d'imperfection extrême; f[u'en sor-

tant de l'œuf ils ont l'apparence d'un voi', ot

(lue c'est après avoir vécu un certain temps
sous cette forme qu'ils acquièrent des patios,

des ailes et tous les caractères de l'insecte

parfait. Swammerdam pensait, il est vrai,

que ces larves, ainsi que la chenille, ne sont
autre chose que des in^ccfes ordinaires ou-

velop|)és et déguisés, pour ainsi dire, sous
un masque verraiforme; mais les partisans
de la théorie de l'épigénèse devaient voir

dans ces métamorphoses un phénomène
d'adjonction organique ; et lorsqu'on cher-
chait le caractère du changement qui s'opère
ainsi dans l'insecte en voie de formation, on
ne pouvait être que frappé de la ressem-
blance qui existe entre ces êtres emltryon-
naires et les vers proprement dits : aux yeux
d'un observateur superficiel, la mouche et

l'abeille devaient passer par l'état de ver
avant que de devenir insectes. Les belles

recherches de Swammerdam avaient montré
aussi comment la grenouille se constitue pri-

mitivement sous la forme d'une sorte de pois-

son et devient ensuite un animal terrestre,

lorsqu'après la disparition des branchies et

de la longue queue dont elle était pourvue
dans le jeune Age, son organisation se com-
plète par le développement des poumons
et des pattes, qui lui sont nécessaires ])our

respirer dans l'air et se mouvoir sur le

sol. Là également, il semblait que c'était

en continuant le travail génésique nécessaire

pour la formation du poisson, ({ue la nature
donnait naissance au batracien. Entin, des
ressemblances bien grossières, il est vrai,

mais de nature à en imposer au premier
abord, avaient été signalées entre les jeunes
endjryons des animaux élevés et les types
zoologiques inférieurs. Le poulet, ['ar exem-
ple, était représenté comme se constituant

d'al)ord sous la forme d'un petit cor[is vermi-
culaire; et lorsque plus tard il acquiert des
membres, ces appendices semblaient être

d'abord comparalilos à des nageoires plu-

tôt qu'à des pattes et à des ailes.

Des ftiits aussi singuliers devaient néces-
sairement frapper l'esprit des honmies mé-
ditatifs: et, au premier abord, on pourrait
croire qu'en effet l'insecte est un ver per-
fectionné i)ar l'adjonction d'ailes et de pat-

tes; la grenouille, un poisson dont le déve-
loppement a été poussé au delà du terme
assigné au type ichthyologique; et le [lou-

lot, un être dont l'organisme est élevé pou à

peu de l'état de ver ou de poisson jusqu'à ce

qu'enfin il soit devenu oiseau. Généralisant

ces apparences vagues, on pouvait même
être facilement conduit à supposer que c'est

là en effet la marche suivie [inr la nature

dans la création de tout être animé, et (pi'a-

vant d'arriver au terme de son dévelojijie-

meid, l'organisme des espèces élevées passe

par les divers modes de constitution propre
aux classes inférieures.

Dans cette théorie, l'animal le plus par-

fait, l'homme lui-même, commencerait à

exister sous la forme d'un ver, deviendrait

ensuite mollusque, puis poisson, et subirait

une série de métamorphoses dont les divers

termes auraient jiour représonlaids les diffé-

rents types inférieurs de la création zooln-

gique.
'

A répof[ue où vivait Kielmayer, on con-
naissait si peu la siniclure dos animaux in-

férieurs, et la science était si jiauvre en ré-

sultats euibrvdlo^iques liien constatés, ijuo
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l'idée (le eoUe sorte de ]îrogrcssiou t,énésique
à travers tnus les types liii rè^iieaniiual pou-
Yait séduire l'iiDagiiiation des naturalistes;
mais lorsque les observations précises ont
eouimcneé à se multiplier, on a vu que cette
Jiypoihèse n'était pas l'expression de la vé-
rité. En elfet, il était facile de se convaincre
qu'il n'existe entre la larve apode d'un in-
secte et un animal de la classe des vers que
des reosetnhiances grossières, et que l'em-
bryon du l'oulet n'est à aucune époque de
son existence constitué à la manière de ces
mêmes vers ,. des poissons ou des reptiles.
La doctrine des philosophes allemands sem-
blait donc devoir disparaître de la science;
mais, au lieu de périr, elle se modifia seule-
ment, et sous cette forme nouvelle, nous l'a-

vous vue grandir rapiihunent et exercer bien-
tôt sur toute la zoologie une influence con-
sidérable.

Un de nos naturalistes les plus célèbres,
(ieotl'roy Saint-Hilaire, guidé par les pressen-
timents du génie plutôt que parles lumiè-
res de l'expérience, venait de s'engager dans
une voie peu explorée jusqu'alors, mais fé-

conde en découvertes jirécieuses; abandon-
nant la rechecclie' des diirérences qui distin-
guent les animaux entre eux, il s'apjiliquait

à démêler au milieu des variations sans nom-
bre de formes et d'usages que présentent les

OFganisujes» les matériaux communs de la

machine animéj et la disposition essentielle
de ces éléments généraux. La constitution de
la charpente osseuse chez les divers verté-
brés fixa d'abord son attention; et, cherchant
à retrouver dans la tête de l'oiseau et du
poisson les représentants des pièces so-
lides dont se compose le crâne et la face
chez l'homme, il s'aperçut bientôt que dans
le jeune Age ces analogies sont bien plus évi-
dentes que chez les animaux adultes ; en re-
montant jusqu^à la période embryonnaire, i!

put découvrir chez l'oiseau et le mammifère
des caractères ostéologiques qui s'effacent
ijIus tard et qui rappellent ce qui existe chez
le poisson parvenu à l'état parfait; en un
mot, il s'assuia qu'à certains égards au moins,
le squelette du poi-;son ressemble au S([ue-
lette d'un vertébré supérieur dont le dévelop-
pement se serait arrêté avant terme, et le

s jueletle d'un oiseau à un S(piclette de ver-
tébré inférieur, qui se consoliderait par la

réunion plus parfaite de ses éléments cons-
titutifs.

On comprit d'^s lors fout l'intérêt qui de-
vait s'attacher h l'étude comparative des êtres
en voie de formation et des types divers (pje
nous offrent les organismes parfaits, l'utilité

de cette com|iaraisou pour la détermina-
tion des parties analogues dai.s 'eur essence,
mais différentes par leur forme, et la néces-
sité de recherches semblables [lour arriver à
des idées justes touchant le plan général de
la création zoolo,,ique. L'anatomiecompanie
s'enrichit ainsi d'un levier nouveau dont
l'i .nploi ne peut plus êirc négligé aujour-
d'hui, et l'iuqiulsiou donnée |>ar les travaux
de (icoffroy Sainl-Hilaire ne lar !a pas à faire

uaîtrc un graml mouvement scientifique.

MM. Tiedmann, Serres, llijlando, Prévost c\

Dumas, Bœr, Uaihke, et plusienis autres"

physiologistes, dotèrent la zoologie de beaux
travaux sur le motie de développement des
principaux systèmes dont se compose l'or-

ganisme des vertébrés; et Geoffroy lui-même,
puis le fils et l'émule de ce naturaliste phi-
losophe, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
sou.mirent à une investigation du même or-
dre les produits anormaux de l'espèce hu-
maine et de quelques autres animaux supé-
reurs. Ces observateurs constatèrent ainsi
certaines ressemblances entre les formes
transitoires des principaux organes chez
l'embryon du mammifère ou de l'oiseau, et
les formes permanentes de ces mêmes par-
ties chez les reptiles,, les batraciens ouïes
poissons; et il devint dès lors assez naturel
de se demander si les difl'érences essentiel-

les entre tous ces animaux ne consistent

l)as dans des arrêts de cléveloppeinciH qui,
chez les espèces imparfaites , fixeraient les

formes préparatoires des jiarties dont le dé-
veloppement s'aciièv<3 chez les esoèces supé-
rieures.

Ainsi Tiedmann, eu étudiant avec persé-
vérance le système nerveux de l'homme aux
diverses périodes de la vie utérine, entrevit,

tie grandes ressemblances entre les formes
transitoires de notre cerveau et la structure

de l'encéphale d'animaux placés plus ou
moins bas dans le règne animal. Vers la.

même époque, M. Serres multijilia beaucoup
les termes de cette comparaison curieuse, en
formula les résultats d'une manière plus
pré'cise, plus générale, et arriva à cette con-
clusion, que le système nerveux de l'homme,
l)Our se développer, parcourt successivement
les principaux degrés d'organisation aux-
quels il s'arrête pour toujours chez les ani-

maux inférieurs.

Les recherches de ^îerkel, de Rolando, i.'c

Bœr, de Uaihke et de plusieurs autres ob-

servateurs ont conduit quelaues physiolo-

gistes h admettre l'existence d'analogies non-
moins remarquables entre les états transi-

toires de l'appareil circulatoire des mammi-
fères ou de l'oiseau en voie de formation, et

les caractères permanents de ce même sys-

tème chez les poissons et oliez les rei)tiles. A
l'époque de la naissance, le cœur et les gros
vaisseaux otl'rent effectivement dans l'espèce

humaine une dis|iosition qui est à certains

égards comparable à ce qui existe chez les

reptiles atlultes, puisque, chez tous, le cœur
pulmonaire communique avec le cœur arté-

riel, soit directement^soit par l'intermédiaire

des crosses de l'aorte ou du canal veineux.

Pendant un instant on jiensa aussi que
l'embryon des mammifères et de l'oiseau

présente dans le jeune ;\ge un ajjpareil bran-

chial comme en ont les poissons; car, trompé
par (juelipies ressend>lances vagues déforme
et lie position, on prit les premiers vestiges

des mâchoires et de l'os hyoïdien pour des

arcs branchiaux.
l'n anatomistc a cru pouvoir aller plus

loin eiirore l't a.ssimiier !'(u-g;'uisalion dos

moilusqucs l'i celle de l'œuf humain h j'citio
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ildveloppi'', mais doiil la inonibrane cadiuiuo
serait devenuo pcrinamiili! et se serait en
quelque sorte ossifiée pour constituer la co-

quille de ces animaux. Le môme auteur
allirme que le lomliric terrestre, considéré

au point de vue anatomique, répète dans ses

diverses métamorphoses le polype d'abord,

puis le ténia; à une troisième période l'Iié-

li-antlioide, et dans une quatrième et der-
nière, l'arénicole. Pour ce philosophe, il en
serait ainsi du règne aninial tout entier; les

invertébrés inférieurs ne seraient que des
embryons permanents des invertébrés les

plus parfaits ; les uns et les autres auraient
leurs représentants dans les organismes des
embryons des vertéltfés et de rhomme, dont
les formes fugitives et passaj^ères seraient

analogues aux formes arrêtées et perma-
nentes des zoofihytes, des mollusques ou des
insectes. Enlin, les organes des animaux les

plus élevés, c'est-à-diro des mammifères, re-

vêtiraient ensuite les caractères de ceux des

laissons, des reptiles et des oiseaux. En un
mol, ror^anogénie de l'être le plus parfait

serait, d'ajjrès M. Serres, une anatomie com-
.j)arée transitoire, comme à son tour l'ana-

tomie comparée serait l'état lixe et perma-
nent de l'or^anogénie de l'homme; le règne
animal considéré ilans ses organismes ne
serait donc qu'une longue chaîne d'embryons
jalonnés d'espace en espace, et arrivant enfin

à l'homme ; ou plutôt tous les animaux ne
seraient en quelque sorte qu'un seul et même
animal en voie de formation, dont les di-

verses parties s'arrêteraient dans leur déve-
loppement , ici plus tùt^ là plus tard, et dé-
teruiineraienl ainsi à chaque temiis de repos
le caractère d'une classe, d'une famille ou
d'un genre.

On comprend facilement que si cette opi-
nion était fondée, les espèces innombrables
dont se compose le règne animal se lieraient

réellement entre elles de façon à constituer
une série linéaire, et que l'idée de la chaîne
des êtres deviendrait l'expression d'une
grande et belle vérité. L'unité de plan dans
la création zoolOj^itjue tout entière serait un
fait acquis, et le rangà assignera chaque ani-

mal dans ce vaste ensemble nous serait donné
por la date de la période organogénique, qui,

dans le développement de l'embryon hu-
main, en représentait la structure.

« Lorsque j'étais jeune, dit M. Jlilne Ed-
wards, séduit par la simplicité et la grandeur
de ces vues, j'ai, comme beaucoup il'autres,

embrassé avec ardeur la théorie de la cons-
titution du règne animal par l'elfet d'une
.série d'arrêts de développements; mais en
avançant dans la voie do l'observation, je me
suis bientôt aperçu que je m'en étais laissé

imposer par des ressemblances superficielles

et des aiiparenccs trompeuses.
« En etïet, l'étude approfondie des ani-

maux inférieurs m'a bientôt convaincu de
la fausseté de toutes ces comparaisons; et

en portant ensuite mes investigations sur le

mode de développement des organismes, j'ai

dû abandonner une à une toutes les bases de
cette doctrine. »

Il nous suffit des notions les jilus élémen-
taires d'anatomie comparée et d embryologie
pour nous convaincre qu'un animal supérieur
ne jirésente à aucune ])ériode de son dévelop-
pement l'ensemble de caractères propres aux
ty|)es zoologiqucs inférieurs; que l'homme,
par exemple, n'est pas dans le sein tle sa
mère un mollusque, puis un poisson et un
reptile, avant que de jiosséder le mode d'or-
ganisation projire à l'espèce humaine. ïl

n'est aujourd'hui aucun naturaliste qui son-
gerait à soutenir une opinion semblable, et

nous n'avons pas à nous y arrêter ici.

Mais alors quel sens faut-il attacher à cette

comparaison entre l'ensemble des créations
zoologiques et la série des modifications tpic

subit l'embryon d'un animal supérieui?
Comment l'espèce humaine représenterait-
elle, dans ses états transitoires, les modes
d'organisation si variés des classes infé-
rieures ?

L'organisme d'un animal en voie de for-
mation otirirait-il successivement les carac-
tères que les zoologistes considèrent comme
étant essentiels, dominateurs dans chacun
des types dont il serait le représentant
transitoire bien qu'il n'en revête jamais la

forme générale?
Il sulfit encore d'un petit nombre de faits

bien connus des naturalistes pour prouver
que l'embryon d'une espère su]iérieure, en
s'arrêlant dans ditî'érentes phases de son dé-
veloppement, ne présenterait jamais le ca-
ractère essentiel d'une classe inférieure quel-
conque. Un anatomiste célèbre, dont je re-

grette de 'ne pouvoir adopter ici toutes les

vues ingénieuses, M. Serres, a cité, comme
offrant un exemple remarquable de cette

sorte de progression zoologique de l'em-
l)ryon en voie de formation, le lombric ou
ver de terre, qui, d'après lui, revêtirait suc-
cessivement les caractères analomiques du
polyj>e, du ténia et de l'arénicole avant que
il'arriver au mode d'organisation qui est

propre à son espèce. Mais rien de semblable
n'existe chez le jeune lombric

;
jamais il ne

possède ni le système respiratoire, ni les

vaisseaux sanguins, ni l'appareil digestif,

ni les organes locomoteurs d'un arénicole;
jamais il ne présente un seul des caractères
génériques du ténia, et à aucune époque de
son existence il ne ressemljle à un fiolype

Je ne comprends même pas ce qui a pu l'aire

naître l'idée de ce rapprochement.
Il a été posé en principe, ai-je dit, que les

organismes inférieurs des invertébrés ont
leurs représentants dans les formes fugitives

et passagères de l'embryon humain. Mais les

résultats de l'observation sont en désaccord
llagrant avec cette théorie embryogénique.
Ainsi l'animal vertébré, en fc constituant,
ne iirésente 5 aucune période de son exis-

tence le mode de groupement des organes
qui donne aux radiaires leur caractère essen-
tiel ; il n'olTre jamais la segmentation annu-
laire ([ui est si remar(]uable chez les ani-
maux articulés ; on ne lui reconnaît vas
davantage la structure particulière aux mol-
lusques. Enfin, si ce vertébré en voie de for-
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inalion appartieiu à l'espèce liumniiK-, il

:r(itrrir.i jamais les caradèros en vi-itu iles-

([uels un poisson est au poisson, un seri)ent

est un reptile et une poule est un oiseau.

En restreignant même davantage le clianip

de la comparaison, on n'arrive pas à d'autres

résultats. Ainsi, à aucune période de sa vie

embryonnaire, l'organisme de l'homme ne

présente les caractères auxquels le zoologiste

reconnaîtra un animal de l'ordre des ron-

geurs , un pachyderme, un ruminant, ou
môme un quadrumane.
La concordance entre les types zoologi-

ques inférieurs et la structure primitive et

transitoire des animaux les plus ])arfciits

n'existe donc pas dans la nature. Mais si

celte comparaison entre l'emlirvon d'un ani-

mal supérieur et les formes jiermanenles des

espèces moins élevées est reconnue fausse

en ce qui concerne l'ensemble de l'orga-

nisme, elle pourrait encore être vraie pour
chacun des grands appareils considérés iso-

lément.
En restreignant de la sorte la théorie de la

concordance des métamorphoses einbryogé-
niques et des types zooiogiques inférieurs,

peut-on dire avec raison : L'organogénie
humaine est le tableau mouvant des étals

organiipies qui nous otfrent d'une manière
permanente les classes inférieures du règne

animal?
Non, telle ne me paraît pas être la ten-

dance générale de la nature; et ce serait, je

pense , donner de la structure des organes

des animaux inférieurs une idée fausse que
de la reiirésenter comme étant semblable à

celle des organes encore incomplets d'un

end)ryon humain. La puissance créatrice

peut ënqtloycr des procédés semblables pour
constituer deux animaux, dont l'un reste

imparfait tandis que l'autre acquiert une
grande sujiériorité physiologicpus et pour
imiirimer au premier son cachet jimpre, elle

s'éloignera moins de l'état transitoire com-
nmn à tous les deux que pour achever l'or-

ganisation du second : celui-ci, à l'état d'em-
])rvon, sera alors moins difii'érent de l'animal

iniérieur qu'il ne le serait à l'Age adulte; et

|>ar conséquent c'est avec raison que (jeof-

froy Saint-Hilaire a comparé les poissons à

l'embryon du mammifère ou de l'oiseau

,

lorsqu'il a voulu saisir les analogies dans la

composition de la charjjente solide du corps

(les divers vertébrés. Cette méthode a con-

<luit également M. Serres à des résultais im-
portants jinur Tanatomie comparée du cer-

veau, et elle est indispensable pour la solu-

tion d'une multitude de questions du plus

haut intérêt; mais une étude alicntivc des

phénomènes génésiqucs et de la structure

îiermancnte des animaux inférieurs fait voir

(pie ce n'est pas un simple arrôl de dévcloiv

pcmont dans la série des transformations
organiques du type zoologique le plus élevé
qui (lt>i('rmine le caractère de chai un des
grands ajijiareils chez les animaux infériciu-;.

Ainsi le système nerveux d'un verléi/ré

ne présente jamais le mode d'organisation
caractéristit[ue de ce même système chez

un mollusque ou un articulé. Ciiez ces der-
niers, les princijiaux centres méaullaires,

unis entre eux par des commissures et des
connectifs plus du moins longs, forment,
comme on le sait, une sorte de collier autour
de l'œsophage, et sont situés les uns au-des-
sus, les autres au-dessous du tul>e diy,estif.

Chez les vertébrés, au contraire, tous les loyers

d'innervation sont placés du côté dorsal de
ce canal et y constituent l'axe cérébro-siiinal.

Or, dès l'origine, ce système cérébro-spinal

occupe dans l'économie la place qu'il doit

conserver, et il n'a jamais avec l'appcireil

digestif les rapports de jiosifion qui existent

entre cet ai)parcil et l'ensemble des gan-
glions nerveux du mollusque ou de l'arti-

culé. Le plan d'après lequel ces parties sont
disposées n'est donc pas le même chez le

vertébré et chez l'invertéliré; à cet égard,
ainsi que pour l'ensemble de son organisa-
tion , l'embryon du premier ne représente
pas d'une manière transitoire l'état perma-
nent du second. Il en est de même quant à
la composition de ce système. Les anato-
mistes ne sont pas d'accord sur la détermi-
nation des parties qui entrent dans la for-

mation de la chaîne ganglionnaire des in-

vertébrés ; mais quelle que soit rhy|iothèsc
que l'on adopte, on arrive au même résultat

en ce qui touche à la théorie de la concor-
dance des formes embryonnaires et des types

zoologiques inférieurs! Elfectivement, pour
les uns les ganglions céphaliques de l'insecte

seront l'analogue du cerveau de l'homme,
et la moelle allongée de celui-ci aurait pour
représentants les ganglions post- œsopha-
giens du jiremier; or une pareille disjonc-

tion des éléments de l'axe cérébro-spinal
n'existe chez le vertébré à aucune période
(le la vie embryonnaire, et cet axe offre dès
l'origine une structure qui n'existe dans les

ganglions d'aucun inveitébré. D'autres ana-
tomistes, adoptant les vues ingénieuses de
M. Serres, considèrent tous ces ganglions de
l'invertébré comme étant tes analogues, non
pas du cordon cérébro-spinal, mais des gan-
glions qui se voient sur la racine postérieure

lies nerfs rachidiens du vertébré. Mais, s'il

en est ainsi, à quelle période du développe-
ment trouverait-on chez ce dernier une dis-

posiiion analogue"? Quand verrait-on dans
reuiiiryon humain un système nerveux com-
j)osé de nerfs rachidiens avec leurs ganglions
radicaux, et point de cordon rachidien ni

d"encéi)liale? On sait, au contraire, que liiez

le vertébré l'axe cérébro-spinal se montre
dès les premiers moments du travail orga-

nique, et tout porte à croire qu'il commence
h se former avant que l'ensemble des nerfs

périphériques ne se soit encore constitué.

Je le répète donc : à aucune période de la

vie embryonnaire le système nerveux da
verlébré lie présente les caractères essentiels

du système nerveux du mollusque ou de
rai'ticulé, et ne peut être considéré comme
en (livrant transitoirement la disposition.

Lcncéphale iTun mammifère ne passe pas

davantage par l'état caractérisli(7ue du cer-

veau (l'un poisson ou d'un oiseau. En ell'et,
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chez l'embryon des mammirèrcs on no voit

jamais aucune d'are de ees Johcs inlV-iieurs

qui sont si remarquables cbez le [loisson et

chez les batraciens; et Feneéphale de ces

• verttH-irés supérieurs, longtemps avant que
(le rappeler vaguement la forme générale

d'un cerveau d'oiseau adulte, possède déjà

Un corps calleux et d'autres | parties dont
l'encéphale de l'oiseau sera toujours privé.

Il est également facile de montrer que le

squelette en se constituant cliez un animal
supérieur ne piésenle pas d'une manière
transitoire la tlis[iosition anatomique qui
caractérise la charpente solide dans les

classes inférieures du règne animal. En efl'et,

chez le vertébré cet appareil, au moment de
sa première ap[)arition, de même i|ue ]'.en-

dant tout le reste de la vie, est radicalement

dilTérent du squelette tégumentaire d'un
articulé ou de la co(iuille d'un mollusque

;

le test corné ou calcaire d'un insecte ou d'un

crustacé, ainsi que la coquille du mollus(iue

est une dépendance de la peau et ne peut

^tre considéré que comme l'analogie de la

funique épidermique des vertébrés ; tandis

(pie le squelette de ces derniers, logé pro-

fondément dans l'économie et n'ayant au-
cune relation avec la peau, est composé de
parties dont on ne voit point de traces cnez
les animaux inférieurs. Or il n'existe à cet

t^gani aucune différence entre l'embryon et

l'animal adulte. J'ajouterai aussi que le sque-

lette de l'embryon humain, quoique com-
posé de iiièces osseuses distinctes qui doi-

vent bientôt se confondre plus ou moins
complètement et qui restent toujours sépa-

rées chez quelques vertébrés inférieurs

,

n'est jamais send)lable au squelette d'un

poisson, d'un reptile ou d'un oiseau; aux
yeux de l'anatomiste observateur il n'en

sera jamais l'équivalent.

Serait-il [)lus vrai de dire que l'appareil

circulatoire en se constituant dans reml)i'yon

des animaux les plus parfaits, passe par tous

les états que ce môme système nous présente

d'une manière permanente dans les types

zoologiques inférieurs? Non, pas davantage.

Dans l'embryon humain, par exemple, la

circulation ne se fait jamais comme chez un
insecte, un crustacé, ou un mollusque ; les

organes affectés à cette fonction ne jirésen-

tent pas l'ensemble de caractères projires à

l'appareil circulatoire des poissons et à au-
cune période du développement ils ne peu-
vent être confondus avec leurs analogues
chez un reptile quelconque.

L'appareil respiratoire d'un mammifère se

constitue également sans ])asser par les dis-

positions variées que nous offrent les orga-
nes dont les usages sont les mêmes chez les

div<!rs animaux inférieurs. M. Serres pense
(jue les branchies dorsales des Iriionies, et

des éolides, les branchies latérales des pa-
telles et des oscabrions, enfin la chambre res-

piratoire creusée dans le manteau de la plu-

)iart des gastéropodes, ne son! (p\e des degrés

variés des vaisseaux onqihaJD-méscntériques,

des villosités du chorion des inanuuifères el

de l'allantoïde des vertébrés supérieurs. J'a-

voue qu'il m'est impossible de deviner sur
quoi repose cette opinion, el je crois nu^me
(Ju'il serait inutile de la discuter ici ; car
lors même qu'elle réunirait en sa faveur
assez de faits pour être adoptée jiar quel-
ques zoologistes, elle no saurait les conduire
à voir dans l'organisme naissant du mammi-
fère ou de l'oiseau les réprésentants du sys-
tème trachéen d'un insecte ou d'un myria-
pode, par exemple, ni même les branchies
d'un poisson; et par conséi[uent en ce qui
(loncerae les instruments de la resiiiralion,

il resterait toujours démontré que l'organogé-
nic des animaux supéiieurs n'offre pas une
représentation fugace des structures demeu-
rées permanentes dans les rangs inférieurs
du règne animal.

Les organes sécréteurs et l'appareil de la

reproduction sont dans le même cas. En un
mot, quel (lue soit le système d'organes dont
on étudie les métamorphoses chez l'embryon
d'un animal su|)érieur, on n'y retrouve ja-
mais le tableau mobile des ffjrmcs qui sont
fixes et permanentes dans les divers types
zoologiques dont le rang est moins élevé.
On voit que la tendance générale de la na-
ture n'est pas de se servir des modes de
structure propres à ces types inférieurs
comme d'autant de préliminaires dans le

travail constitutif des organismes plus par-
faits ; souvent elle met en usage des procé-
dés analogues pour obtenir des matériaux
anatomiques dont l'essence et les formes défi'

nitives doivent être très-différentes, mais il

est bien évident qu'elle ne se borne pas à
avancer de plus en plus vers la i)erfection en
suivant un seul et même )ilan.

L'liy[ii)tiièse d'un simple arrêt de déve-
loiipement dans la série des changements que
subissent les organes en voie (Te formation
chez les animaux les [«lus élevés, ne sudit
donc ])as pour nous rendre compte des mo-
difications sans nombre dont fanatomie com-
parée nous révèle l'existence dans les parties
correspondantes de l'économie animale chez
les animaux inférieurs.

La doctrine de la concordance des formes
embryonnaires des animaux supérieurs et

des formes définitives des espèces inférieures
ne saurait (loncêire admise, ni pour l'ensem-
ble de l'oi'ganisme, ni pour les traits distinc-

tifs ou caractères dits dominateurs, ni pour
les grands ajipareils considérés isolément.
Les éludes endiryologiques, loin do four-

nir, connue on l'avait espéré, une démons-
tration (le l'unilé de plan dans le règne .'mi-

mal tout entier, et de rendre j aliiable l'en-

chainemcnt de tous les êtres animés en une
longue série linéaire qui s'étendrait dei>uis
la monade jus(iu'à l'homme, conduisent
même au résultat le plus opposé. Elles nous
montrent la diversité des types fondamentaux
dès le début de la vie embryonnaire et nous
a[)prennenl, mieux ([ue ne saurait le fairu
l'anatomie comparée ordinaire, combien U.,
jilans (l'organisation employés dans la cons-
tiliition du règne animal", dill'èrent entre
eux par leurs linéamenlsgénéraux aussi bien
que [)ar les délails de leur mise en œuvre.
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AiiKsi, noii-scu.euient la slruciuro irun

vertébré adulte n'est pas réductible au pluii

anatomique d'un nioùusiiue ou d'un artieuié

et l'erahryou du ireniicr ne représentcja-

mais d'une ujanière transitoire le mode d'or-

L;ai\isation permanent cîiez ces derniers ;

mais l'unité de type n'existe ]ias même chez

les embryons de "ces animaux comparés entre

eux à une période quelconque de leur déve-

loppement. Dès qu un verléliré commence à

se censtituer il porte en lui le cachet de son
embranchement et ditfère essentiellement uo
tout animal vertébré, soit adulte, soit em-
bryonnaire.

En etTef, lorsque la matière plastique qui
doit constituer un mammifère, un oiseau,

un i-eptile ou un poisson, laisse apercevoir
les premiers résultats du travail organogé-
nique dont elle est le sié^e, une ligne lon.-,i-

tudinale se dessine sur le blastoderme et

marque la j)lace du futur axe cérébro-spinal ;

chez l'embryon d'un mollusque, d'un arti-

culé ou d'un ver, cette ligne rachidieunu ne
se montre pas ; et la raison de celte diifé-

rence primordiale est facile à eomprendie,
puisque l'analogue de l'axe céi-ébro-sjiinal

du vertébré ne doit jamais exisler chez un
animal invertébré

La portion de l'organisme qui se constitue

en j)remier chez les animaux île l'emiiran-
rhement supérieur est donc précisément une
partie (pii manque toujours dans la structure

lie l'invertébré; et cette partie primordiale
de l'animal vertébré est, sans contredit, un
des éléments les plus importants de sou éco-
nomie, un des traits les plus caractéristiques

de son mode de constitution.

Toutes les observations s'accordent à mon-
trer que le jeune embryon de vertébré, en
se développant davantage, acquiert bientôt
les premiers éléments d'un autre système
organique dont les animaux inférieurs sont
toujours privés; car à peine la ligne rachi-
ilienne est-elle devenue un sillon ou un ca-
nal, qu'on voit se former de chaque côté, le

long lie ses bords, une série de pièces solides
destinées à composer les vertèbres.

II est également à noter que les rapports
du petit être en voie de formation avec la

masse vitelline dont il doit tirer ses maté-
riaux constitutifs sont différents chez le

vertébré et chez les animaux inférieurs.
L'embryon du premier est en relation avec
le vitellus par la face ventrale de son corps,
et les connexions entre ces parties n'occu-
pent que la régioji abdominale. Une disposi-
tion semblable n'a été observée chez aucun
invertébré. Chez les articulés, le jeune em-
bryon repose sur la masse vitelline par la

face dorsale de son corps, c'est-à-dire jiar !e
côté où se trouve le centre nerveux princi-
pal, celui que l'on compare d'ordinaire au
cerveau des animaux supérieurs. Quelques
analomistes ont cru ])ouvoir expliquer celte
dillérence jirimordiale en supposant ijuc
1 articulé était un vertébré renversé sur le
dos. Mais cette liv| ollièse m- suffît i)as pour
ramener l'organisation de ces deux tvnes à

un même jilan. En elfet, les ia,.i.orts de
position deviendraient ainsi les mêmes entre
le vitellus, le canal digestif et les ganglions
Ihoraciques iie l'articulé, d'une part, et le

vitellus, l'intestin et la moelle épinière du
vertébré, d'autre jiart; mais tandis que les

centres nerveux cé]iha!iques ue Cv> dernier
sont situés du même côté du tube digestif

que la moelle épinière, les ganglions céré-

broides de l'articulé se trouvent du côté oj -

posé, c'est-à-dire entre le vitellus et le canal

alimentaire. Le princiiie de l'invariabili'.é

des connexions organiques, sur lequel on
aurait à s'appuyer pour établir des analogies

entre les diverses parties du corps d'un ver-

tébré marchant sur le ventre et d'un inver-
fébié marchant sur le dos, viendrait donc à

faire défaut en ce qui touche aux systèmes
les plus importants de l'organisme, et cela

dès le début du travail génésique; car, si

l'on re[irésente par les lettres a, b, c le cer-
veau et ses dépendances, le tube digestif et

le vitellus, on voit que dans l'œuf du verté-

bré la position relative de ces parties est in-

diquée ]iar l'orJre de succession de ces lettres

elles-mêmes, tandis que chez l'embryon do
l'articulé on aurait la série a, c, b.

Chez les mollusques, la séparation entre
le vitellus et les parties permanentes de l'or-

ganisme du jeune embryon est en général
beaucoup moins complète; mais toutes les

fois qu'elle devient manifeste, elle présente
des cai-actères jiarticuliers, et ne se laisse

ramener ni à l'un ni à l'autre des types dont
il vient d'être question. Ainsi, chez les cé-

phalopodes, oîi la distinction entre le cori s

de l'embryon en voie de formation et la

masse viteXine est aussi tranchée que chez
les oiseaux ou les reptiles, on voit que ce
n'est ni jiar le dos ni par la face inférieure
de l'abdomen que ces parties sont en con-
nexion, mais bien par ta région buccale ou
pharyngienne du jeune mollusque.

L'état ]iriniitif de l'embryon d'un mam-
mifère ou d'un oiseau, d'un céphalopode et

d'un crustacé, ou d'un insecte, est tout aussi
dilférent que le sera plus tard le mode d'or-

ganisation définitif de ces animaux. L'em-
bryologie, de même que l'anatomie compa-
rée, nous conduit par conséquent à admettre
qu'il n'y a pas unité de plan dans !a consti-
tution de tous les animaux, et que la nature
a créé ces êtres d'après jilusieurs types fon-
damentaux bien distincts.

Dans l'état actuel de la science, il serait
peut-être iirématuré de vouloir déterminer
le nombre de ces types primitifs. Il est ce-
pendant facile de se convaincre que la nature
a été fort sobre dans l'emploi de ce moyen
extième de diversification; et ici encore, les

données fournies par l'embryologie s'accor-
dent pleinement avec les résultats fondés sur
l'étude anatomique des animaux adultes.

Ainsi, en prenant pour guide l'anatomie
comparée seulement, Cuvier avait reconnu
que tous les mammifères, les oiseaux, les

rcfitiles et les jioissons sont constitués d'a-

près un même plan général; que les modifi-
cations de structure qui s'y rencontrent sont
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môme l^'^èros, ot que les différences à raison

(ies(juelles le zoologiste divise ces animaux
en classes et en familles distinctes ne dépen-
<Ienl que du dévelop])einent ou de l'addilioii

de (juelques parties qui ne changent rien à

Tessence du plan fondamental (18i). Les tra-

vaux importants de Geoffroy Saint-Hilaire

sont venus contirmer et étendre cette vérité,

car ils ont fait voir que, dans tout l'embran-
cliemerit des vertébrés, l'uniformité de com-
position est beaucoup plus grande qu'on ne
l'avait pensé.

Enfin, les observations de tous les cm-
bryologistes de nos jours nous apprennent
qu'effectivement c'est, pour ainsi dire, d'une
môme ébauche organique que la nature tire

tour à tour un mammifère, un oiseau, lui

reptile ou un poisson; car dans les premiers
temps de leur existence tous ces êtres se

ressemblent si complètement qu'on ne sau-
rait deviner à quelle classe ils doivent aji-

j'arîenir. L'embryon du vertébré qui com-
mence à se développer porte déjà, comme
nous l'avons vu, le caractère de son embran-
chement, et ne saurait être assimilé ni à un
zoophyte, ni à un mollusque, ni à un arti-

cule; mais il ne présente encore aucun des
caractères en vertu des(iuels il sera un mam-
mifère plutôt qu'un oiseau , ou un leptiie ,

ou un poisson. Sa forme est d'abord uiu^

form.e comuuuie à tous ces animaux, c'e.st

un vertébré et un vertébré seulement; mais
par les progrès du travail embryogéuique,
cette unifomyté de composition dimiiuicra
de plus en plus entre les divers animaux
qui dérivent ainsi d'un type commun ; le

fond reslera le môme à certains égards, mais
des ditl'érences organiques d'une grande im-
portance viendront bientôt séparer le pois-

son du mammifère ou de l'oiseau; puis d'au-

tres dilférences, moins profondes, s'établi-

ront entre diverses espères d'une même
classe ou d'une môme famille.

L'embryond'uncrustacé, d'uninsecte.d'un
arachnide, d'un myriapode, ou même d'un
annélide, oifre, dans les premiers temps de
son existence, un mode d'organisation qui
ne saurait ôlre confondu avec la structure
d'un verîél)ré naissant, mais qui est com-
mun à tous les articulés; les caractères les

plus saillants de l'embranchement des anne-
lés s'y dessinent de bonne heure, et ne per-
mettent pas de le confondre avec un em-
bryon de mollusque; c'est plus tard que les

caractères de classes se manifesteni, et par
conséquent il semblerait aussi que tous ces
animaux ne sont que des dérivés d'un même
type fondamental.
Nos connaissances relatives à l'embryolo-

gie des mollusques et des zoophytes sont en-
core trop incomplètes jjour qu'il soit possi-

ble de démontrer de la même manière la

parenté réelle des animaux dont se compo-
sent l'un et l'autre de ces grou])cs zoologi-

ques; et peut-être arrivera-t-on à trouver
que les céphalopodes ne dérivent pas du
même type fondamental que les gastéropodes

et surtout les ascidies; |)eut-è;re aussi verra-
t-on que les infusoires proprement dits et

que les spongiaires ne sont dans l'origine
comparables ni à l'cndirvon naissant d'un
mollus(jue, ni à un zoopliyte en voie de for-
mation. S'il en était ainsi, on serait conduit <i

reconnaître un plus grand non bre de types
ou formes zoologiques essentiels queCuvier
n'en avait établi, d'après des considérations
[lurement analomiques. Mais, dans l'état ac-
tuel de la science, cette diversité primor-
diale est loin d'être déuiontrée, et par consé-
quent nous ne devons pas l'admettre; car,

ainsi que nous l'avons ré]iélé j)lus d'une
fois, l'une des tendances les jilus constantes
delà nature consiste à économiser les moyens
qu'elle met en œuvre pour obtenir des résul-

tats variés, et par conséquent nous devons
croire à l'enqiloi d'un même jilan organi-
que, partout 011 l'existence d'un plan nou-
veau n'est jias manifeste.
L'embryologie nous montre donc toutes

les espèces animales conuue se produisant
à l'aide de l'un des organismes rudimenlai-
res dont l'embryon naissant du vertébré, de
l'insecte, du mollusque ou du polype nous
oli'Ve l'exemple; mais elle nous enseigne
aussi que chacun de ces types primoivliaux
j)eut se développer de plusieurs manières
tiitférentes, et que dans le mode d'emploi de
ce fonds commun [jour chaque embranche-
ment zoologique, la nature peut adopter des
jilaus secondaires bien distincts.

Ainsi, l'embryon du mammifère qui, dans
le principe, ne différait ]'as de l'embryon de
tout autre vertébré, cesse bientôt de resseuî-

bler au poisson et au batracien en voie de
formation. La route génésique qui était d'a-

bfird unique pour tout l'embranchement, se

bifurque en quelque sorte pour conduii'o

d'un côté à la création d'un poisson ou d'un
batracien, de l'autre à la production d'un
reritilc, d'un oiseau ou d'un mammifère. Ces
lors, le plan d'aprèsloque! se construisent i;n

poisson et un mammifère, tout en conser-
vant une même disposition générale, se mo-
difie diversement pour cha'un de ces ;ni^

maux, et on voit dériver du type primitif du
vertébré deux types secondaires, d'apiès les-

quels seront construits, d'une [lart le pois-

son et le batracien, d'autre part les reptiles,

les oiseaux et les mammifères. Puis la voie
génésique dans laquelle s'engagent à la fois

tous les vertébrés des trois classes supérieu-
res, se bifurque à son tour, et l'une de ses

divisions est suivie par les reptiles et les oi-

seaux, tandis que l'autre n'admet que des
mauuuifères. La première de ces bifurcations

correspond à l'instant où l'organisme nais-

sant produit la tunique anuiiotique et l'al-

lantoïde chez les vertébrés supérieurs, et

poursuit son développement chez le poisson
et le batracien sans être le siège d'aucun tra-

vail organogénique semblable; la seconde
est marquer d'abord jiar la formation des
vUlosités du chorion, mais se caractérisa

mieux encore par l'apparition des parties ùi»

(181) /Jt'^nf «"iiia/, première é'.litioii (1817), 1. 1", p,ig. .'iT.
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l'encéiiliale dont les mammifères sont pour-
vus, et dont les oiseaux, ainsi que les rep-

tiles, sont toujours privés.

Indépendamment dos divers plans fonda-
mentaux bien distincts que la nature met en
(puvre pour constituer le règne animal , il

existe donc un certain nombre de types

secondaires , et il ne serait pas plus vrai de
dire que le mammifère, i)ar exemple, est un
iX)isson perfectionné, qu'il ne serait exact de
représenter le vertébré comme une consé-
quence du perfectionnement d'un mollusque
ou d'un annelé. Le mammifère et le poisson
sont tirés d'un type primordial commun ;

mais, lorsque l'organisme conformé d'ajtrès

ce type général est prêt à prendre un cachet
jiarticulier , il n'est encore cnra<lérisé ni

comme poisson ni comme mammifère ; et

quand il revêt l'une de ces formes secondai-
res, il ne passe jamais à l'autre par les pro-
grès de son iléveloppement.
La multiplicité des types zoologiques, soit

primordiaux , soit secondaires , me semble
donc un résultat acquis à la science ; et

,

aujourd'hui , moins que jamais , il ne serait

permis de considérer le règne animal tout

entier comme représenté par le développe-
ment d'un seul et même animal dont le tra-

vail organogénique s'arrêterait h des pério-

des diverses de la vie embryonnaire. Quel
que soit le point de vue auquel on se place

pour étudier cette question , on voit que
l'ensemble des animaux ne forme pas une
sdrié linéaire, s'étendant depuis la monade
ou rt-pOn_c jasau'à l'homme, et que les

métamorphoses ùes organisùiC"» sij;>é!'ic'J!'-;

en voie de formation ne reiirésentent pas

davantage les divers chaînons de cette série

imaginaire.
ENCÉPHALE. — Les partisans du maté-

rialisme regardent rencéi)hale comme le

siège ou plutôt comme l'organe de l'enten-

dement, parce que c'est dans cet appareil que
se rendent toutes les impressions extérieu-

res
;
que c'est de lui que partent tous les

mouvements d'ex))ression et de volilion, et

enfln , parce que ses lésions [lathologiques

produisent souvent des altérations remarqua-
bles dans les facultés intellectuelles. Démon-
trons donc que ces facultés ne lui appartien-

nent point.

Les actes intellectuels sont :

1° La perception , ou l'action de recueillir,

de percevoir, pcrcipere , les impressions
reçues par les organes , de les convertir en
images ou en sensations ;

2° La comparaison , ou la jH'rceplion suc-

cessive de plusieurs iniprcssidus, pour en
opprécier les rapports et les ililléiX'nces ;

3' Le jugement
, qui consiste dans cette

appréciation, d'oii résultent des notions plus
( u moins exactes, plus ou moins complètes
sur les objets conq)arés, ou les idées ;

h" La mémoire, ou l'action de rendre pré-
?Lnles à l'esprit des impressions j)erçues, ou

des idées formées depuis un temps plus ou
moins éloigné ;

5° Enfm, Vimagination, ou la combinaison
d'images, ou d'idées, déjà formées , pour en
composer des peintures neuves et plus ou
moins vives.

Examinons en particulier chacune de ces
opérations intellectuelles , et ]irouvons que
l'encéphale ne peut les effectuer.

§ L La matière encéphalique ne peut perce-
voir. — L'encéphale , par cela seul qu'il est

matériel , est formé d'un certain nombre de
parties constitutives ou élémentaires ; il est

donc composé. Mais , puisqu'il est composé,
il ne [)Ourrait percevoir sans exercer à la

fois autant de perceptions , et par consé-
quent, sans produire autant de sensations ou
d'images qu'il entre de parties dans sa con;-
position. Or, la perception , soit qu'on la

considère comme une fonction , soit (pu^ ,

d'après les matérialistes, on la regarde comme
un état , une modification du cerveau , est

évidemment une, les images ou les sensa-
tions qui en résultent sont sinqiies ; donc ni

l'une ni l'autre ne peuvent appartenir à cet

organe.
En second lieu , la perception est active ,

volontaire, lib're ; nous pouvons à notre gré
percevoir ou ne pas percevoir les impres-
sions présentes, choisir l'une préférablemerU
à l'autre, repousser celle-ci et nous attacher
à celle-là. En fixant notre esprit sur un objet
quelconque, nous pouvons aussi ne pas voir
ce (|ui nous entoure , bien que nos yeux
demeurent ouverts ; ne pas sentir les corps
qjii se trouvent en coufact «vec liions, nrôme
lorsqu'ils nous blessent (185), ne pas enten-
dre les sons qui frappent notre oreille

,

demeurer insensibles aux émanations odo-
rantes et même à l'action des substances
sapides

,
quoique nos sens de l'odorat et du

goût en éprouvent une vive impression ; le

phénomène intellectuel qu'on nomme ai(s-

/?'af<(on,etoùrhommeexclusivenient occupé
de l'objet qui fixe sa pensée , n'entend , ne
voit rien de ce qui se passe autour de lui ,

celui de l'extase , où , malgré toutes les

imjiressions que peuvent recevoir les orga-
nes , il ne s'etreclue aucune perception , en
sont des preuves évidentes. Nous pouvons
encore suspendre ou {Tolonger à volonté une
lierception , et la convertir en une attention

d'une plus ou moins longue durée. Mais la

matière encéphalique est passive; elle ne
peut agir p.ar elle-même ; elle n'est pas libre,

tous ses m:)uvements sont soumis à l'action

des agents qui doivent l'exciter ; de plus, elle

ne peut pas ne point recevoir les imiiressions

de ses agents ; elle ne peut point non plus
en suspendre ni en ))rolonger les efl'ets ; donc
ce n'est point elle qui exerce la fonction per-
ceptive.

En troisième lieu , si la perception apparr
tenait à l'encéphale, comme il n'y a dans cet

appareil que dumouveuieni, et que ce mou-

(185) Ainsi le cli.issciir, qui poursuit .irdemmcni courage, ne s'aperçoit de ses blessures qu'après les

5o:» gibier, ne seul pas tes picplres (pu- fui font les cuiiihals.

plantes épineuses; ainsi le soUial, (uliainé pai' sua



4â9 ENC D'ANTimOPOLOGIE. ENC 450

vement ne peut varier que dans sa diroelion

et son intensité , choses qui no peuvent
nullement changer la nature des eflets jiro-

cluits par le mobile, il s'ensuivrait nécessai-

rement que toutes les sensations et les inia;^es

seraient identiques , et qu'elles ne différe-

raient entre elles que par la rapidité de leur

développement, c'est-à-dire, en un mot, ([ue

nous n'éprouverions jamais qu'une seule et

môme sensation, et que nous ne percevrions
qu'une môme image. Or, il est d'une évidence
inc.ontestalile que ces produits de la percep-
tion , outre qu'ils se développent avec un
degré égal ()e]irnmplitude , sont réellement
de nature dissciiihlaiile ; que les sensations
([ui résultent des impressions visuelles sont
eiitièreraent difl'érentes de celles qui pro-
viennentdesimpressions tactiles ; quecclles-
ci diirèront essentiellement des sensations
qui naissent de l'action des corps sapides ou
(ics émanations odorantes ; enfin , que les

sensations qui se rapportent à un rnôme
sens offrent entre elles des différences de
nature très-remarquables ; et que, par con-
séquent, la perception est entièrement étran-

gère à l'encéphale. Ajoutons encore que, par
la force d'inertie que possède la matièrL-, la

perception produite par son mouvement
devrait être continuelle , et si l'on suppose
que ce mouvement s'arrête de temps à autre

pour mettre un terme aux perceptions , ou
c'est par gradation insensible comme tout

mouvement matériel, etalors les percei)tions

devraient s'éteindi'e (l'une manière graduelle,

ce qui n'est ])oint ; ou bien il s'arrête subite-

ment j)ar l'effet d'un choc opposé, et alors les

perceptions devraient s'arrêter brusquement
aussi, ou être remplacées par une perception
neuvelle, déterminée par un nouveau mou-
vement, ce qui n'est pas moins contraire aux
faits.

Si l'on objectait que, bien qu'il n'y ait

que du mouvement dans la matière encé-
phalique, les produits de cette matière peu-
vent être très-différents , puisque les fluides

qui sont le résultat des fonctions du foie,

des reins, etc., où il n'y a, non plus que
du mouvement, bien loir, d'être toujours
idontirjues, offrent au contraire, sous le

i-tïpport de leur nature, d'innombrables va-
riétés, nous répondrions que c'est là assi-

miler les fonctions de l'encéphale à celles

des organes sécréteurs , et que cette assimi-
lation n'est nullement admissible. En effet,

tout organe aj;ent d'une sécrétion reçoit

dans son tissu, par l'intermédiaire des vais-

seaux artériels, le fluide qu'il doit modi-
IJei', et le résultat de cette modification, quel
qu'il soit, est toujours une su.bstance maté-
rielle. Or, l'encéphale nereçoit de sesagents
de transmission que des impressions et des
mouvements, comme on le voit surtout dans
le loucher et l'audition; et des mouvements

(I8G) On ne pourra j.iniais voir de l.i matière
da)ts les images de fa fi)rme et des dimensions des
corps ; dans les sensations qui; proilnisent en nous
les ditTéivnls états de leur surface, tiis que le poli

et la rudesse, par exempte ; dans celtes <pie déler-

uiineiit leur consistance , la Iransniiisiou de teurs

ou des impressions ne peuvent se convertir
en un produit matériel ; donc évidemment
la perception ne peut être assimilée à une
fonction sécrétoire.

Le même raisonnement peut être opposé
<à l'opinion extravagante dans laquelle on
considère le cerveau comme agissant sur
les impressions que les nerfs lui transmet-
tent, .de la même manière f[ue l'estomac sur
les aliments que l'œsophage lui amène, et

les per'ceptions connue le produit de cette

sorte de uigestion. £n cfl'et, les impressions
sont des actions, leurs effets sont des états,

de sinqiles modifications organiques, et nul-
lement des substances matérielles sur les-

quelles le cerveau puisse agir; et, d'une
autre part, les percei)tions n'offrent rien
en elles-mêmes qui ait (Quelque rajijiort avec
un produit matériel.

Dira-t-on que les artères de l'encéphale
lui fournissent les matériaux de ses fonc-
tions, que c'est dans le fiuide sanguin , ap-
porté par ces vaisseaux, que cet ap})arcil
nerveux puise les éléments des proiiuils (ie

sou action perceptive? Mais, dans ceile 5U[i-

position, non moins ridicule que la jirécé-

dente, la perception ne s'exercerait plus
sur des impressions reçues, et dès lors elle

ne produirait ni sensations ni images; elle

ne serait donc plus ]& perception. D'ailleurs,
étant une action essentiellement organique,
elle n'aurait qu'un seul produit, un résultat
identique , comme toutes les fonctions ana-
logues; et, de même qu'il n'y a qu'un fUiidij

biliaire , il n'y aurait qu'une seule image .

qu'une seule sensation, modifiées seulenlent
de temps à autre, comme tous les produits
des organes sécréteurs, parles causes qui
influent sur l'organisme, ce qui est d'une
évidente absurdité.

Opposerait- on à cela que la perception a
dans l'encéphale autant d'organes particu-
liers çiu'il y a de sensations el d'images, et

que c'est à l'action de ces organes qiie sont
dues toutes les variétés des résultats de la

perception? Mais nous aurons toujours à ré-
pondre :

1° que ce que nous avons dit de
l'encéphale considéré dans son ensemble
est applicable à chacune de ses parties :

2° que la matière est composée, tandis que
la perception est une, et que ses produits
offrent une incontestable simplicité; 3" que
la matière est passive, qu'elle ne se meut
jamais d'une manière sponlanée, et qu'elle
est toujours soumise aux agenis ((ui en dé-
terminent les mouvements, tandis (jue la

perception est active, sponlanée, libre, en-
tièrement volontaire; k° que les produits
de la matière ne peuvent être que matériels,
tandis que les sensations et les images no
peuvent être considérées comme des sub-
stances matérielles (18G) ; et l'on sera forcé
de conclure que l'encéphale , soit qu'on le

vibrations; dans celles qui causent en nous le plai-
sir ou la douleur. Car, dans toutes ces circonstan-
ces, aucun clément matériel n'est transmis à l'encé-
pliale. D'ailleurs, ces sensations sont simples, et la
matière est composée.



451 ENC DICTIONNAIRE ENC 4*52

(•onsiJèi'e œninie un organe exerçant une
seule ot inèine fonction , soit qu'on le sup-

pose composé d'un plus ou moins grand
nombre d'organes différents exerçant clia-

run une action ))articulière, ne saurait être

par lui-même l'agent de la fonction per-

ceptive.

Enfin , si l'on se retranche à dire que la

perception n'est qu'un mouvement matériel

communiqué par les impressions des objets

sensibles, nous répondrons qu'un mouve-
ment quelconque étant toujours le même
dans sa nature et no variant, comme nous
l'avons déjà dit, que par sa direction ou
son intensité, ne peut produire des ellets

aussi différents, dans leur essence, que le

sont les sensations et les images si variées

que fait naître la perception ; et il demeu-
rera toujours démontré que cet acte intel-

lectuel ne peut ôtre exercé |)ar l'encéphale.

Que penser, d'après cela, de l'opinion

<le Broussais qui attribue le développe-
ment normal des idées , et leur développe-

ment anormal ou la folie, à l'accélération

des mouvements de la filn-e nerveuse encé-

j)halique , et à une sorte de vibration qui

s'établit dans les molécules de son tissu ?

(Broussais, De V irritation et delà folie,

p. 458, 459 et 403.) N'est-il pas évident

qu'il y a ici entité, ontologie pure; vice scien-

tifique que cet auteur reproche si amère-
ment h tous ceux qui l'ont précédé ? Et re-

lativement à la folie, qui pourrait compren-
dre l'explication toute matérielle qu'il en
;<ropose ? {Loc. vit., p. V61.) Comment, au
'-lébut de cette affection , un mouvement
normal j)eut-il sus[)endre de temps à autre

un mouvement anormal ? D'abord , il faut

supposer l'existence de deux mouvements
tiitférents simultanés dans un môme organe,

ce qui est absurde. Ensuite, il faut admettre
qu'un mouvement moins rapide, qui est

celui de l'état normal, peut suspendre un
mouvement d'uni^ raiiiditéplus considérable,

qui est celui del'état anormal ou de la folie,

ce qui ne l'est p;is moins. Enfin il faut con-
clure j)Our dernière absurdité que, puis-

(jue l'état anormal ne diffère de l'état nor-

mal que par une a tivité plus grande de
mouvement dans la masse encéphalique , la

folie n'est dans son essence que la laison

jiortée à l'excès; assertion étrange et qui

pourtant n'est que la rigoureuse consé-

quence de la théorie qui attribue le déve-

lojipement des idées à l'excitation ou au
mouvement vibralile de la matière encé-
phalique.
En quatrième lieu si la perception était

une fonction matérielle, si elle se rédui-

sait .'i une excitation de l'encéphale, comme le

dit Broussais {loc. cit., p. 213,214), nous
devrions, dans les circonstances où nos sens

éprouvent tous à la fois une impression
l'xtéiieure , avoir |)lusieui's perceptions si-

multanées, car chacune des régions encé-
phaliques , en rapport avec nos appareils
sensilifs, se trouverait alors dans un étal

<J'excit;ition. Pour(pioi doue n'en avons-nous

qu çuio ? D:ra-t-on par là (jue la plus forte

révulse les plus faibles ? Mais cela ne peut
])as avoir lieu, t" dans les circonstances où
toutes les impressions extérieures ont la

même intensité ;
2° dans celles où, au con-

traire, nous ne percevons pas une impres-
sion beaucoup plus vive que celle qui nous
occupe, comme lorsque nous devenons in-
sensibles à une douleur, même aiguë, pen-
dant la réflexion. La loi de la révulsion est

donc ici en défaut. Mais d'ailleurs, la révul-
sion

, quelque rapide qu'on la suppose, ne
saurait s'opérer d une manière subite ; il

reste toujours pendant un certain temps ,

lorsqu'elle s'efl'ectue , des traces de l'exci-

tation primitive. Donc ici la perception la

plus vive devrait être accompagnée d'autres
perceptions plus faibles, et il y aurait tou-
jours sinuiltanéité de perceptions. Mais cela

n'est point ; nos perceptions sont toujours
isolées, successives; elles n'existent jamais
sinuiltanéiïient ; donc elles ne dépendent
point d'une excitation encéphalique et ne
])euvent être, en un mot , aucun état maté-
riel. Donc l'être auquel elles appartien-
nent n'est point lui-même une substance
matérielle.

En cinquième lieu, nous percevons les

objets , non-seulement par les impressions
qu'ils font sur nos organes, mais encore
par celles des signes qui les représentent,
tels que l'écriture et les sons articulés. On
me fait par écrit ou de vive voix la des-
cription d'un objet qui auparavant m'était

entièrement inconnu, et il s'en forme dans
mon esprit une image fidèle. Or, si, dans
cette circonstance , ma matière encéphali-
que percevait réellement, elle ne trouverait

pour cet acte que des vibrations dans la

jiarole, et des lignes droites ou courbes
dans le langage écrit; mais ces vibrations

et ces lignes , signes variables et conven^
tionnels, n'expriment rien par elles-mêmes,

comme on le voit dans les individus qui
n'en connaissent point la valeur; elles n'ont

de signification (jue celle que l'intelligence

leur donne en les appliquant aux objets ; il

faudrait donc que mon encéphale leur don-
nât lui-même leur signification jiarticulière;

mais cet appareil n'est propre qu'à recevoir

des impressions comme tous les autres tis-

sus organiques , et ici ces impressions ne
pourraient être suivies d'aucune action per-

ceptive autre que celle de certaines vibra-

tions ou de certaines lignes diversement
figurées ,

puisqu'elles n'ont par elles-mêmes
aucune signification réelle; donc la [percep-

tion ne saurait lui appartenir.

.Serait-ce, en eifet, l'organe cérébral qui
sentirait, dans un discours parlé ou écrit,

ce qu'il y a de simple, de naïf, île touchant,

d'élevé, de sublime dans le stjie de l'au-

teur? Serait-ce lui qui distinguerait les qua-
lités divei-sesdu génie de nos grands poètes,

qui apjirécierait en (juoi diffèrent entre eux

Corneille, Bacine, Crébillon et Voltaire,

lui pour qui il ne peut y avoir, comme nous

l'avons déjà dit, que des mouvement.s de

vibration dans la parole et des inipressions

lumineuses dans les caractères écril.s? Non,
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est impossible qu'une pareille idée puisse tière eni-éplialuiue , puis(iu'une cause tou

iMie parta^'ée par des esprits que la raison jours identique ne peut produire des elTels

éclaire, et ce serait faire injure à nos Jec-

teurs que de nous étendre plus longuement
sur cet objet.

Les mêmes réflexions s'appliquent aux
mouvements physicnoniiques, aux gestes et

aux attitudes; il n'j a, en ellVt , dans c;'S

fonctions d'expression que déiilarcnifiit de

parties mobiles. Or, la matièie cérélirale ne

peut y recevoir que îles impressions lumi-
neuses du mouvement. Qui est-ce donc (pu

distingue, dans les positions ou les déplace-

ments divers du corps et des membres, dans

les contractions musculaires de la face, dans

un sim])le regard, les sentiments et les pen-
sées, sinon un être doué d'intelligence, ut

qui par conséijuent n'est point matériel?
Considérons encore que nous act[uérons

dans un instant, par l'intermédiaire d'un in-

terprète, l'intelligence d'un mot écrit ou
jiarlé que nous ne conijirenions pas aujia-

ravant; il faudrait donc supposer que notre

appareil encéphalique, qui n'était jias pvo-

f)re à cette perception , a été modilié tout h

coup dans sa substance par quelques vibra-

tions sonores, et est devenu capal)le de cet

acte intellectuel ; mais qui pourrait admettre

une supposition pareille?

Remarquez ici l'absurdité de la théorie de
l'excïlation de la matière encéphalique sur
laquelle le docteur Broussais a fondé son
système de matérialisme (De l'irritation et

(fç la folie). Si, eu effet, les perceptions n'é-

taient qu'une excitation, un mouvement vi-

liratile de l'appareil nerveux intra-crdnien

{op. cit., pages 213, âlV), comment pour-
rions-nous transmettre les nôtres aux autres
individus, et recevoir les leurs au moyen
de la parole? N'est-il pas évident que le

langage articulé ,
qui ne perd rien de sa

vertu signiticative, quoiqu'il soitproféré sur
le même ton et avec la même intensité de son,

ne ])ro'luirait dans l'un et l'autre cas que des
vibratiims toujours identi([ues , et par con-
séquent constamment une seule et môme
perception? Cela n'est-il pas manifeste, sur-
tout à l'égard des homonymes?
Nous en dirons autant des caractères

6 rits qui n'ont pas sans doute une vertu ex-
citante plus considérable les uns que les

autres, et qui évidemment ne donneraient
lieu qu'à une seule perception.

Mais chaque mot parlé ou écrit, quelipie
ressemblance qu'il ait avec d'autres, ou p.ir

le son, ou par les caractères qui le repri'-

sentent, a pour nous, comme pour ceux à
qui nous parlons ou à qui nous écrivons,
un sens [larticulier que la contexture du dis-
cours rend manifeste; d'où il faut nécessai-
rement conclure, d'abord, que nos percep-
tions ne sont pas une excitation de la ma-

(187) On conçoit que cliaque impression, arrivnni
.^ la niaiiiMv eneéplialique par les petits "lilets ner-

\eux sonsitifs qui la lui transmettent, se com-
pose, dans cette matière, d'un certain nonil;re d'im-
pressions partielles en rapport avec ces inèiûes filets,

et qui y dcmciiifiil isolées ; et ce (|ni es! vrai pour
une impression l'r^i aussi pour plusieins iinpres-

ll'érents, et en second lieu qu'elles ne peu-

vent appartenir qu'à un être spirituel, puis-

(ju'il faut de l'intelligence pour percevoir et

comprendre le langage articulé ou écrit,

alors même que les objets divers qu'ils ex •

[iriment sont représentés jiar des sons et des

caractères semblables; et que celle intelli-

gence, ciui suppose des perceptions variées ,

même à la stiite d'im|iressions de même na-

ture, ne peut être l'attribut d'un être ma-
tériel.

En sixième lieu, je sens que je perçois;

je perçois donc mes perceptions. Or, pour
que cet acte appartînt à l'eméphalc, il fau-

iirait évidemment que cet apjiareil réagît

sur lui-même. Mais la ii atière n'est point

capable de celte réaction. Chacune de ses

parties peut bien réagir sur celles qui lui

sont unies, qui se trouvent en contact avec
elle, mais non point sur elle-même, puis-

qu'un organe ne réagit que sur des impres-
sions , et qu'il ne peut impressionner sa

jiropre substance. D'un autre côté, la réac-

tion perceptive est un acte spontané, libre,

volontaire , tandis que les actions maté-
rielles sont sous la dépendance des agents

(pii les déterminent ; donc l'encéphale nu
peut exercer la [icrception.

Nous ajouterons à toutes ces démonstra-
tions un autre ordre de preuves non moins
concluantes. Nous voulons parler des pres-

sentiments, de ces {)révisions merveilleuses,

de ces étonnantes |)ercci)tions trévénement.s
à venir jilus ou moins éloignés, dont il y a

tant d'exemples incontestables, et qui prou-
vent évidemment que l'homme peut perce-

voir sans impressions extérieures, et par
conséquent sans l'influence de son appareil

encéphalique.
La perception est l'élément de tous les

autres actes intellectuels, car ces actes ne
s'exercent réellement que sur des sensations

ou des images. Nous pourrions donc incon-
testablement conclure des pré-?édentes con-
sidérations ciu'ils n'appartiennent point à

l'encéphale. Mais pimr dissiper jusipi'au

moindre doute à cet égard, et porter la con-
virtion dans l'esprit le plus prévenu, noi:s

n'iidrons cette vérité plus évidente, s'il est

possible, par des démunslralions directes.

§ II. L'appnieil encéphalique ne peut com-
parer.—La ( omjiaraison de jdusieurs sensa-
tions ou de plusieurs images ne peut être

faitequepar un être simple, qui les jierçoive

chacune isolément et d'une manière succes-
sive, qui soit lomme un c(-ntre où chacune
d'elles vienne aboutir. Gr la matière est

composée ; donc elle ne peut être ce centre,

cette unité percevante qui peut seule exer-
cer la comparaison {' 187

) ; donc cette

siens successives. Mais la comparaison ne peut
s'exercer sans qu'il y ait rapproclienient, réunion
de ces impressions dans un être aiiquel elles ation-
lissent; cet être doit donc être simple. Or, la ma-
tière est composée ; ce n'est donc pas elle ((u'

partient la comparaison.



«P ENC DlCTIOiNNAIRE

fonction lui est entièrement étrangère.
Ilemarquons encore que, comme laper-

ception, la comparaison est active, sponta-
tanéo, lilire, volontaire, qu'elle peut être
répétée par l'èlre qui l'exerce un plus ou
moins grand nombre de fois, et se changer
en ce que l'on appelle rc/Iexion, se porter à
notre gré sur tels objets plutôt que sur tels

autres; tandis que la matière est passive,
qu'elle ne se meut que par les impressions
matérielles qui a^'iss^nit sur elle; qu'elle ne
peut changer, modifier, intervertir d'olle-

niôme ses mouvements; et nous en conclu-
rons de nouveau qu'elle ne peut exercer la

fonction comparative.
Nous avons démontré que si la percep-

tion appartenait à l'encéphale, les sensations
et les images seraient identiques, et ne dif-

féreraient entre elles que par la rapitiité du
leur développement ; nous pouvons conclure
de là que si cet appareil comparait, son ac-

tion n'amènerait aucun résultat, puisqu'elle
s'exercerait sur des éléments entièrement
semblables entre eux. Nous ne pourrions
apprécier les différences qui existent entre
les corps divers qui agissent sur nos sens :

or, nous distinguons très-bien ces corps les

uns des autres par les jiropriétés que nous
y observons ; donc, encore une fois, la

comparaison ne peut être une fonction ma-
térielle.

Ajouterons-nous que s'il en était autre-
ment, le mouvement de la matière, par la

force d'inertie qu'elle possède, ne s'intcr-

rompant point, la comparaison ne devrait
aussi jamais s'interrompre? ou bien, que
si ce mouvement s'arrêtait, ce ne jiourrait

être que d'une manière lente et graduelle,
ou brusquement par un choc opposé, et que
dès lors la comparaison ou cesserait d'une
manière lente et par gradation aussi , ou
bien se trouverait subitement suspendue et

remplacée par une conq>a.raison nouvelle

,

dépendante d'un nouveau mouvement ma-
tériel?

De même que nous percevons les objets
par les signes qui les représentent, de même
aussi nous les comparons entre eux au
moyen de ces mêmes signes. Or, ces signes
représentatifs, la parole et le langage écrit,

n'ont, comme nous l'avons déjà fait obser-
ver, aucune vaii'ur par eux-mêmes; leur si-

gnili.ation est purement conventionnelle ,

ils ne peuvent agir sur la matière (jue jiar

lies vibrations, ou par des lignes de directions
dilférentes ; et île la conqiaraison que celle-

ci en ferait, il ne pourrait résulter que des
sons dilférents ou des ligures diverses, et

rien (pii se rapiiortàt aux |iropriétés ou aux
'lualités des objets comparés. Or, la com|ia-
raison qui a lieu à la suite de la pei-ception

(les sons articulés ou des caractères écrits ,

fait coiMiaitre ces propriétés ou ces (jualités;

donc elle est étrangère à la matière.
Iviilin, nous avons la coustieme de celte

fonition, nous sentons que nous com|iaroiis,
nous comparons môme nos conqiaiviisons
entre elles; ainsi je compai-e à la comparai-
son ipu' ji' fais maintenant , içlle qin' j ai
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faite hier; je réagis donc sur moi-même;
c'est mon moi intérieur qui s'examine, qui
s'étudie dans ses actes. Or, la matière estin-
cajiable de cette réaction, de plus elle n'est
pas libre, tandis que mon moi intérieur-

donne ici une preuve évidente de sa libertéi
donc encore la comparaison n'appartient
pas à la matière encéiihalique.

§ III. L'encéphale ne peut juger. — Cette
fonction n'est pas moins étrangère à l'appa-
reil encéphalii[ue que la comparaison. Nous
éprouvons véritablement une sorte de honte
à démontrer une vérité que les lumières
seules du sentiment et de la raison com-
mune rendent si évidente. Cependant, comme
nous écrivons pour ceux qui ne se sont pas
encore occupés de cette matière, nous pour-
suivrons nos démonstrations, en demandant
toutefois pardon aux esprits éclairés qui li-

ront cet ouvrage de les fatiguer par une
discussion qui doit leur paraître si inutile.

Puisque la perception et la comparaison
ne jieuvent être exercées par la matière en-
cé|)halique, le jugement, qui n'est au fond
cpie le résultat do ces deux fonctions intel-

lectuelles , ne peut non plus lui appar-
tenir.

D'ailleurs il est un, spontané, libre, volon-
taire comme elles; comme elles aussi il ne
peut être produit par un mouvement maté-
riel; il s'exerce sur des signes convention-
nels représentatifs dos objets, et qui n'ont
d'autre valeur que ceux que l'infelligcnco

leur pi'êtc comme sur les objets eux-mêmes
que ces signes représentent ; il s'exerto
aussi sur dos choses abstraites ou sur des
objets alisents, qui n'agissent point par cen-
sé. luent sur nos organes; entin, il peut être

perçu j.ar le moi intérieur, puisque nous
pouvons juger nos jugements; donc évidem-
ment il est entièrement étranger à l'encé-

phale. .Mais |)oussons |)his loin notre exa-
men; entrons dans do ]ilus grands détails à

cause de l'importance de la matière» et eu
même temps que nous verrons à ipielles ab-

surdités une opinion contraire pourrait nous
conduire, la vérité lirillera à nos yeux de
tout son éclat. Continuons aussi à employer
la forme syllogistique ; elle est la plus elé-

nuMilaire conm:e aussi la plus propre h por-

ter directement la conviction dans les esprits

par renibainement et la saillie des preuves,
et à abréger par là la discussion.

1" Il n est aucune fonction intellectuelle

où l'unité soit plus évidente ([ue dans le ju-

gement , et la sinqilicité dans l'être qui
l'exerce. En etlet, nousi>ouvons produire une
inlinité de jugements, uiais ces jugements
sont toujourssiu'cessifs et jamais simulta-

nés; de sorte cpie dans tous il n'y a jamais

(pi'un mni (]ui juge, et ce moi est par consé-

quent un. Or, la matière encé|ilialique n'esf

poini !(»!f, n'est point sinqile; elle est, av.

coiiljjirj'-, coaqiosée; elle ne pcutconq>arer. •'.

et là où il n'y a point de comparaison, il ne '-

peut \ avoirdejugeuient. Doiu- cette deinièrt

fonction lui es! éliangère.
•1" Si cette matière j«!/«//7 par elle-mèmi\

ce ne lu.iuiail être nue i>ar la nature, l'ar
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rangement (le ses parties, ou lo mouvement
inlime de ses éléments.

Mais, en premier lieu, si la nature et Tar-

rangement des parties de l'encéphale ou sa

texture pouvaient produire le juJ5'ement

,

comme cette nature et cet arranj^ement sont

toujours les mêmes, il en résulterait que le

jugement serait continuel et toujours iden-

li([ue, ou bien il faudrait su[iposer que cet

arrangement et cette nature chanj;ent à cha-

que jugement exercé, à chaque idée connue,

ce (lui serait absurde. Il s'ensuivrait aussi

nécessairement qu'il se formerait simul-

tanément un plus ou moins grand nombre
de jugements particuliers, tous différents les

uns des autres, et en rapport avec les varié-

lés de texture qu'olfrent les dilVérentes ré-

gions (lu cervelet, du mésocéphale, ou du
cerveau. Entin, il faudrait admettre que le

jugement i)ersisle après la mort survenue
sans désorganisation de l'encéphale. Or

,

1" le jugement varie selon la nature des ob-

jets soumis à la raison humaine; 2" il est

un, et jamais plusieurs jugements ne sont

simultanés; 3" enfin, jamais, ([ue nous sa-

chions, des cadavres où l'encéitljale se mon-
tre intact n'ont exercé cette fonction intellec-

tuelle. Donc la matière encéphaliiiuc ne sau-

rait y être propre par sa nature et l'arran-

gement de ses éléments.

En second lieu, le mouvement d-e ces mê-
mes éléments ne peut non plus donner à

cette matière la faculté de juger. En effet,

on ne peut distinguer, dans un mouvement
(pielcon(iuc, (pie le mobile, la quantité de

mouvement dont il est animé, le terme d'où

il part, le lieu où il va, et sa situation nou-
velle après son mouvement.

Or, le mobile ne peut ici produire le ju-

gement, car, eomn^e nous 1 avons déjà dit,

étant composé d'un plus ou moins grand
nombre de parties, il donnerait lieu à autant

de jugements ou de parties de jugements
«[u'il y aurait d'éléments actifs dans la ma-
tièrejugeante ; et lejugemeni, bien loin d'être

un, simple, se trouverait composé, divisible,

mesurable; ce qui est contraire à sa nature.

Le mouvement de la matière encéijhali-

tpie, soit par sa quantité, soit par sa dire( -

lion, soit entin par sa durée, ne peut donner
lieu au jugement, parce (ju'il ne change
rien, n'ajoute rien à la nature de nos élé-

ments organi(iues, incapables de juger par

eux-mêmes, comme nous venons do le voir,

et qu'il n'est que leur transport d'un lieu

dans un autre. D'ailleurs, si le mouve-
ment était l'agent de cette fonction intellec-

tuelle , nos idées seraient toujours les

mêmes, et elles ne dilféreraient entre elles que
par la promptitude de leur développement;
ou bien elles présenteraient successivement
autant de variations (]u'il y en a dans la di-

rection et la quantité de mouvement des
molécules organiques, et rien ne serait par
consé'pient plus rapidement variable ((ue nos

jugenu'uts. Nous aurions aussi des id(''es

droites, oijli(pies, courbes, circulaires, cllip-

ti(iues, etc.; ce (jui est d'uni> merv(iU<'i:M'

absurdité.

De plus, et ce qui n'est pas moins absurde,

les idées que nous avons de l'existence do

Dieu, tous les grands principes de mcuale,

toutes les vérités nécessaires h l'existence

des peuples, ne seraient i^ue les produits

fortuits de la direction |iarti(idi('re (lu'alfec-

leraient les molécules orgauiipiescnse mou-
vant, ou (Je la ([uantilé de mouvement dont

elles seraient animées, ce qui leur ôlerait

évidemment tous les caractères do rériK'.

Ajoutons encore que, soit par la direction

variée, soit iiar les quantités différentes de

mouvement des molécules organiques, la

pensée ne serait qu'un amas d'idées diverses,

confuses, sans liaison entre elles, et offrant

do continuelles variations; qu'elle irait en

s'ali'aiblissant, comme le mouvement iiui la

produirait; c[ue l'on ne pourrait point l'arrê-

ler à volonté, car, par la force do l'inertie

que ]:ossède la matière, son mouvement ne

s'arrête jamais spontanément; que chaque
molécule organique se mouvant, pour ainsi

dire, à part, cha(que partie jugerait séparé-

ment, et qu'il y aurait une infinité de ju-

gements simultanés ; que ces mêmes mo
lécules ne se mouvant ft)int dans le même
sens, car autrement elles n'agiraient point

les unes sur les autres et ne formeraient

point un corps, mais se mêlant, s'entrecho-

quant, ce qui amène des repos momentanés
dans certains points, le jugement se trouve-

rait suspendu çà et là par intervalles, la môme
partie jugeante dans un temi)S ne le serait

plus dans un autre, et le jugement ne serait

jamais complet.
Entin, le terme d'où part le mobile, le

lieu où il va, son déplacement par le mou-
vement qui l'anime, sont des circonstances

qui lui sont étrangères, qui n'influent nul-

lement sur sa nature, et qui, par conséquent,

ne peuvent le rendre propre à produire le

jugement.
Il résulte évidemment de foules ces con-

sidérations que cette fonction intellectuelle

ne peut être le résultat ni de la nature, ni de
l'arrangeiuent des éléments de la matièie

encéphalique, ni de leur mouvement.
3" L'assimilation du jugement i\ la di-

gestion, ou à une sécrétion organi([ue, n'est

pas moins absurde que les précédent(ïssup-

[/ositions.

En effet, les produits de la matière ne peu-

vent être queTiiatériels; car qui d\i lulion

matériellt exprime l'action d'un cor(iss'excr-

(;ant sur des éléments matérielsaussi,(|u'elle

modifie d'une certaine manière; et il n'est

point (l'action physique que l'on jiuisse con-

cevoir hors de ces conditions. Si donc la ma-

tière cérébraledonnait naissance au jugement,

et |iar suite aux idées, ces idées résulteraient

évidemment de l'action de celle matière sur

des éléments matériels, et seraient comme
eux matérielles. Elles offriraient donc toutes

les proi'i'iélésdes cor})s; elles seraient visi-

bles, palpables, etc., comme les aulres pro-

duits organi(jues, tels que la bile, la .sa-

live, etc.; elles auraient des (iimensions, des
fermes, une consistance, et se montreraient

diversement colorées. Ainsi il y aurait des
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iilées longues , larges , épaisses , minces ,

ronilcs, carrées; il y en aurait aussi lie so-
lides, de liquides, de gazeuses; on en verrait
de rouges, de vertes, de blanches, de noi-
res, etc.; elles seraient même susceptibles
(le mouvement 1 Mais les idées n'ont aucun
des attributs de la matière; elles ne sont
donc point matérielles, et, par conséauent,
elles no jieuvent être le produit d'un Ctî

si le développement des iilées était dû à
l'excitation , à un mouvement moléculaire
de la matière cérébrale (Broi'ssais,Z>p l'irri-

lation et fie la folie, p. h'6S, ioi), 'sO.'f), il fau-
drait, pour que les liommes pussent êiro en
rapport entre eux par le moyen de la pa-
role, que les mots que les uns profèrent dé-
veloppassent dans l'encéphale des autres
lies excitations ou des mouvements vibralifs

matériel. Doricle jugement ne peut être une iwriailement semblables à ceux qui consti
fonction de l'encéphale (188)

Ajoutonsque, dans cette mômesupposition,
cetappareil nerveux ne recevant que des im-
pressions, et ne pouvant, par conséquent,
produire desjugementsquesurce qu'il éprou-
verait, il s'ensuivrait nécessairement (jue
nous no concevrions jamais les icl('esmnrale.t.

qui n'ont point la matière pour objet, et qui
en sont entièrement indépendantes, conuae
celles de l'honneur, de la gloire, de la vertu,
de la justice, de l'ordre, des devoirs, c;c., ni
les idées générales ou collecliies, qui ne nais-
sent point directement de la matière, telles

que celles (}ii temps en général, du pnssé,dn
présent, de Vavenir, de Vétre, de la siihs:n7:ce,

du nombre; m enfin les idées absti-ailes, ou
celles des qualités des corps considérées hors
(les substances qui les possèdent.

r.einarquez, ce qui est de la plus grande
importance, que. jiar l'absence de* idées
morales, nous n'aurions point de véri-ésde
cet ordre, vérités qui sont le principe de vie
dos sociétés; ou bien, si elles pouvaieat naî-
tre dans notre esprit, elles ne seraient que
les produits variables d'une fonction m.aîé-
rielle, soumise à toutes les intluences qui
agissent sur l'organisme, et cesseraient par
conséquent d'être des vérités.

Considérez aussi que, par l'a-isence des
idées générales, il n'y aurait pour nous au-
cune vérité physique; car l'idée de la vérité
est le résultat de la comparaison do Vétre,
idée générale, avec le non être. De plus , ne
j)ensant que des individualités, nous n'ar.-

rions point ces idées générales qu'exige le

commerce de la vie sociale, et sans lesquelles-
celle vie ne saurait exister.

Enlin, par l'absence des idées abstraites,
nous no connaîtrions point les pronriéîés
générales des ôtres, connaissance non moins
essentielle à l'existence du corps social.

h° 11 est démontré que la perception, relali-

vemcnt aux objets re|irésentés parles gestes,

les attiîudes, les mouvements physionomi-
i|ues, parles sons articulés ou les caractères
écrits, ne peut appartenir h la matière cni'é-

phalique; il en est de môme, h plus forte rai-

son, du jugement qui produit la connaissance
de ces mômes objets, ou les idées qui s'y

rapjiortent, et qui, par conséquent, doit at-
tacher aux signes qui les représentent toutes
leurs significations; ce cjui, évidemment,
est au-dessus du pouvoir de la matière.

Mais remaniuons encore sur ce point cpie,

uent les idées qu'ils veulent leur cominu-
niijuer. Or, comme d'une part les vibrations
sonores du langage articulé sont susceptibles
de variétés infinies , de ton et de timbre ,

dans les divers individus; et que, d'une au-
tre part, l'activité vitale de le. lUrtière orga-
nique varie aussi dans chacun d'eux, selon
une foule de circonstances , telles que la

constitution individuelle , les climats , les

saisons, le genre de nourriture , etc. ; il se-

rait évidemment impossible que ces excita-

tions ou ces mouvements pussent se déve-
lopper avec assez d'exactitude pour produire
les idées communes; d'où l'on voit que ja-

mais nos rapports sociaux n'auraient pu
s'établir.

Mais ces rapports existent dans toute leur
plénitude par le secours des sons articulés

;

toutes les variétés de la pensée se dévelop-
pent au dedans de nous par l'inlluence de ce

merveilleux langage; donc elles ne dépen-
dent point de l'exci'ation do l'appareil ner-
veux intra-cr.lnion.

Faisons observer à cet égard l'inconsé-
(picHcc du docteur Broussais qui , par une
élonnanle contradiction avec son système ,

admet un traitement moral parmi les moyens
(juil propose contre la folie {op. cit., p. 521).
Comment, en effet, fera-t-il naître, dans la

lèle des aliénés , des idées conformes aux
siennes , c'est-à-dire des mouvements vi-

bratiles semblables à ceux qui agitent son
cerveau? Ce ne pourra êlrc, sans doute, que
par l'intermédiaire de la parole. Or, le cer-

veau des aliénés a , à coup slk , une vibra-
tilité différente de celle de l'encéiihale du
docteur Broussais, et par conséquent il ne
pourra y piotiuire, au moyen des vibra-
tions du langage articulé, des idées sembla-
bles aux siennes. D'où l'on voit que, d'après
sa théorie, le traitement moral serait d'une
inutilité complète; ce qui est en opposition
directe avec les faits.

Remarquez encore le mot nwr-al qui ne
peut s'accorder on aucune manière avec une
théorie toute physique, mais que la force de
la vérité arrache à leur insu aux plus grands
partisans du matérialisme. Remarquons aussi

([ue Broussais avoue (p. 521) que les fous
n'ont pas perdu toute idée île justice. Or,
une idée jjareille

,
qui est fixe , immuable ,

générale, comnuine h tous les individus de
l'espèce, peut-elle être un mouvement or-

tianinue, soumis à mille et mille intluences,

(ISS) Broussais, qui a prt'vu cos olijeclions, vl lisirip, i' s'rst vn foiré de se rcfu<!icr ilans cpjle de
qui en a senti toute la force, n'a point adopté cotte ['ijccitalioii ou du uiouvcMiciit viltiatilc de la malicrc
Ihéiirie, et il a abandnnnc Cabanis .i qui elle ap|:nr- eiicéphaliquo.
lient. Mai?., ne voiilaiit pas rpnonnr au matcila-



411 ENC [)ANriiru)I'OLOGlE.

et par conséquent susceptible d'une inlinité

de variations?... Que devient alcr.s la théorie

de l'excitation? ^'ous le demandons à tout

esprit raisonnable.

5° De môme que nous percevons nos per-

ceptions , nous percevons et nous jugeons

nos jugements; nous en sentons la fausselé

ou la j'ustessp, et notre intelligence les recti-

11e ou les maintient, selon l'idée qu'elle s'en

forme; nous concevons nos fautes passées,

nous revenons de nos erreurs , nous ren-

trons dans le sentier de la justice après l'a-

voir abandonné, etc. Or, toutes ces opéra-

lions cKi.L^ent évidemment une réaction du
vioi intérieur sur lui-même, que la matière

ne peut opérer.

6° Sirencépl]alejugeait,comuieil n'est au-

cun de nos organes (jui agisse, qui se meuve
spontanément, et (]ue leurs fonctions ne sont

dé'.erminées que par les stimulants, soit in-

ternes , soit externes, qui les impression-

ment, il s'ensuivrait nécessairement que le

jugement serait involontaire , et constam-

ment subordonné à l'action des modifica-

teurs des fonctions organiques. Or, le juge-

ment est libre; nous jugeons indépendam-
ment de toutes les influences qui agissent

sur noire organisation ; nous pouvons exer-

cer successivement une infinité de juge-

ments différents, et fixer à volonté notre es-

prit sur tel objet plutôt que sur tel autre;

donc le jugement ne peut être l'attribut de
notre appareil encéjihalique.

7° S'il en était autrement, nous ne pour-
rions jamais éloigner notre pensée des im-
pressions matérielles , et nous livrer à la

méditation. Or, nous pou-vons librement

exercer notre jugement sur un objet quel-

conque ; et quoique nos sens éprouvent
l'action des objets qui nous entoureni, nous
pouvons y demeurer insensibles , comme
lorsque nous méditons profonfiéinent , et

qu'aucune impression , soit exiérieurc, soit

intérieure, ne peut nous distraire; donc lo

jugement n'est point une fonction de l'eiué-

phale.

8° Si cet appareil nerveux était l'agent do
cette fonction, elle serait subordonnée aux
impressions qu'il reçoit, car la matière n'a-

git que par les influences qu'elle éprouve. Or,

ces impressions ne peuvent être que pré-
sentes; passées, elles n'existent f)lus; futu-

res, elles ne sont point encore. 11 n'y aurait

donc que des jugements sui' des objets pré-

sents, et l'homme alors , ne pouvant conce-
voir ni l'idée des évj'nemenîs passés, ni celle

des événements à venir, se trouverait, par
cela môme, sans prévoyance. Mais l'homme
prévoil ; instruit par l'expérience du passé,

([u'il conçoit, cpie sa mémoire lui rapiiellc,

éclairé par les lumières de sa raison, sur la

nature des événements présents, Jl lit sou-
vent dans l'avenir, dont il a l'idée , et qui
alors n'a plus pour lui d'obscurité; donc le

jugement ne peut appartenir à la matière
encéphalique.

9° Si cette matièiecxerçait réellement cette

(cBCtion iiitollectueHc , comme, d'une [larl.
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les'mmlifications (lu'éprouvent nos organes

ihlluent évidemment sur la quantité ou la

nature des produits de leurs fonctions, et

que, d'une autre jart, ces modifications sont

variables, il s'ensuivrait nécessairement que,

tantôt , sous l'influence prolongée d'une

môme cause modifiante, soit qu'elle agît

directement sur notre encéphale, soit

qu'elle portAt son action sur d'autres orga-

nes avant avec lui des rapports synergiques

plus bu moins intimes, nous n'exercerions

que le même jugement, nous ne concevrions

que les mêmes idées; tantôt , au contraire,

nos jugements et nos idées offriraient, dans

leur nombre et dans leur nature, des chan-

gements successifs plus ou moins nombreux,
plus ou moins brusques , selon les variétés

d'action des modificateurs de notre orga-

nisme. Ainsi, par excmj)le, un changement
de température plus ou moins prompt, i)lus

ou moins considérable, le jiassage du repos

au mouvement, ou du mouvement au rejios,

l'état de plénitude ou de vacuité de l'esto-

mac , la nature des aliments et des boissons,

tout ce qui accélère ou ralentit la circulation

sanguine, et mille autres causes diverses,

détermineraient constamment dans le non;-

bre et la nature de nos jugements et de nos

idées des variations remarquables.^ Notre

pensée serait une sorte {\e kinémoincire qui

représenterait fidèlement tous les mouve-
ments intérieurs de notre organisation, elle

prendrait mille états divers, ou plutôt mille

natures différentes, selon les modifications

variées qu'éprouveraient nos organes , et

elle ne serait jamais qu'un accident. Or, nos
jugements et nos idées se montrent évidem-
ment indépendants, dans leur nature, des

influences que nos organes éprouvent; ce

n'est que dans quelques circonstances par-

ticulières, dans certaines maladies, iju'ils se

trouvent modifiés, mais indirectement par

l'encéphale ; donc la matière encéphalique

ne peut présider à l'exercice du jugement
et à la production des idées.

tO' Le jugement se perfectionne parl'i xer-

cice; l'être qui l'exerce est donc susce[»lible

d'éducation. Or, si la matière encéphaliqu(!

en est l'agent, cette matière peut donc être

instruite à juger avec justesse. Mais en quoi

jicut consister l'instruction de la matière ;

(Miels sont les moyens de la perfectionner?

Nous l'ignorons; et il s'ensuivrait de Ih que
nous devrions aussi ignorer le perfectionne-

ment de l'intelligence humaine; ce cjui est

contraire aux faits.

Au reste, l'éducation d'un organe ne pour-

rait avoir pour objet que la régularisation do-

ses mouvements; or, nous avons démontré
que les mouvements matériels étaient étran

gers aux fonctions intellectuelles ; donc ce

n'est point la matière qui se perfectionne

dans le perfectionnement du jugement ; donc,

enfin, elle ne saurait le produire.

Mais l'observation rigoureuse des faits

démontre incontestablement que l'éducation

intellectuelle n'est nullement pliysiijue, ma-
térielle, qu'elle n'a pour objet que le perfec-
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t oniU'iiJonld"nctospiirenieii(.s|)iii\iii'ls (IS'.t)

;

donc ce n'csl point rcncéplialc iprclle eon-

«.-orne; donc, encore une fois, ce n'e-'t [)oinl

à cet appareil nerveux qu'appartient le ju-

gement.
Remarquez encore que la comparaison ,

la (listini'tion, le choix de ce (jui est boii ou
mauvais, utile ou nuisible dans l'éducaiion

du jugement , sont nécessaires , et nous
avens dùinontré que la matière ne saurait

emqiarer; donc, avec la matière seule, l'é-

ducation, le perfectionnement du jugement
seraient impossibles; donc, eidin, il y a au
dedans de nous, pour cette éducation, quel-

que chose de plus qu'un instrument maté-
riel.

Les fondions organiques s'allèrent, s'af-

faiblissent par l'exercice; les organes se dé-

tériorent en vieillissant (l'JOJ; le jugement,
au contraire, se perfectionne ]iar les progrès

de l'Age ; la prévoyance, la |irudence, apana-

ges delà vieillesse, fruits tardifs du temps,

en sont la preuve évidente. 11 n'est pas rare

même de voir l'homme, dans le moment fu-

neste où il iK) lui reste [ilus qu'un souffle

de vie , oii son organisation expirante va

bientôt rentrer dans l'ordre des substances

inorganisées, où tous les mouvements de la

matière languissent et sont [irès de s'arrêter

pour toujours, il n'est pas rare, dis-je, de
voir alors l'houmie montrer une sagacité

surprenante, et son jugement so fiiire re-

marquer i)ar une insolite |irofondeur; tlonc,

évidemment , cette fonction ne jieut èlre

eviMcée par la matière encéphalique.

Qui ignore (jue les enfants les |ilus ché-
lifs, ceux <lont l'organisaliou est la plus

frêle, qui vivent habituellement dans un élat

de langueur, sont souvent ceux dont le ju-

gement présente une sagacité au-dessus de
leur Age? En général, tous les enfants (iré-

coces sont faibles de corps ; or, ce phéno-
mène ne peut s'accorder avec I upinion (jui

attribue à la matière la facullé déjuger, car,

par l'harmonie qui règne dans noire organi-

sation, par ce eonsen.^iis qui fait que chaque
cTgane e,-t intluencé par tous les autres,

toutes les fonctions doivent s'exercer d'une
manière d'autant plus régulière que les or-

ganes Sont plus dévelopi)és et plus parfaits.

11" Les fonctions d'un organe, considérées

dans leur activité ou ilans leur durée, sont,

et cela ne peut èlre autrement, pro])orlion-

iiées à sa structure et à sa puissance vitale,

et par consé picnt renfei nit'^os rigoureuse-
ment dans cer:aii!es limites iiu'elles ne sau-

raient liaMclur (191). Si doiu' i(ii:éphalejK~
ijeait, nos jugements et les idées (pii eu nais-
sent seraient bornés comme les actions m.T
lérielles d'où ils proviendraient. Mais nos
jugements ne connaissent point de limites,
et nous concevons l'infini; donc ils n'appar-
lieinient point à l'appareil encé|)!ialique.

Que si, rentrant dans la stérile discussion
de la divisibilité infinie de la matière, qui a
tant occupé l'esprit humain, on objectait
(p-i'élant divisible à l'infini, celle matière est
par cela môme infinie, et que par consé-
quent ses aciions sont sans limites, nous
répondrions que la ojalière n'en pourrait
pas davantage concevoir l'infini, car elle est

composée, et l'idée de l'infinie est une; elle

ne peut agir mie par l'etlet d'impressions
matérielles, et l'idée de l'infini, qui est une
abstraction, est produite indépendanunent
de rinfiuence de tout excitant matériel, etc.

Uemarquez d'ailleurs que la divisibilité infi-

nie n'est point l'allribut de la matière orga-
nisée; que les organes sont composés d'un
nondire déterminé d'organulcs (|ui, comme
matière, peuvent bien èlre divisés, si l'on

veut, à l'infini, mais qui, comme organules,
ne jiouvant remplir leurs fonctions sans
l'agrégation des éléments qui les composent,
sont réellement finis, et furmenl, par con-
séquent, des organes finis.

12° Remarquons encore (]ue si l'encéplialo
pensait, il ne pourrait juger que de ce qui
se passe dans sa substance; car toule son
action s'exerce dans son intérieur à la suite
deji impressions que reçoivent ses molécules,
il sVnsuivrait que toutes nos conceptions,
semblables aux fonctions sécréloires, se pas-
seraient dans notre organisation ; aucune
idée ne serait rappoitéo au dehors; la dis-

tinction des objets n'aurait point lieu (192);
nous ne connaîtrions pas môme la place
qu'ils occupent, et nous ne pourrions nous
en a[iproclier. Et connue, par le défaut de
réaction de la matière sur elle-même, nous
ne pourrions rien comparer avec nos l)osoins

tie ce qui est hors de nous qui pourrait nous
aider à les satisfaire, ni cond)iner nos idées,

ni en déduire des conséquences, ni apprécier
notre faildesse et y suppléer par les produits
des arts, et qu'enfin tout ne serait en nous
(pi'impression, il s'ensuit évidemment qu'au-
cune idée générale ne serait conçue, qu'aucun
art iniluslriel, aucune science, ne seraienl

inventés, cultivés, et que le corps social, et

par suite l'homme lui-môme, ne sauraient
evister (193).

(189) lioniarqucz que ce pcrferlioniioimiU ne
s'cllciluc qu'au uioycu do la parole ol lic l'eGi'iture.el

qui' ers (l(u\ c\ plissions, ces deux agents de trans-

lll:^si(lM de la pensée n'ont rien de matériel dans
leur essence

;
preuve évidenle que rinlelligence est

1 niieieuii-nl eliani;ére à la nialière eiieéplialique.

(HMI) .\niiUimii' conipiirée iln fcrvciiu
,

par le

1> Siiniis, I. 1", p. toi, 1-2-2, t(i-i, l(i:>.

(l!)l) Nos sens ne nous liansnieUenl que des im-
pressions liorué.'s. Les iiuiseles ne peuvent ili'pas

ser, dans leurs eiMitraelioiis, eeilaines liniit.s; l'es-

loii.ae ne peut di;;érer (|u"une certaine quantité d'ali-

UiL'iits; les poumons ne pcuveiU respirer qu'une

quantité déterminée d'air; le foie, les reins, cie., ne
]ieuvenl sécréter qu'une certaine quantité de bile,

de fluide nrinaire. Tout est donc borné dans in)lre

organisal'.on; et il est évident que l'encépl.ale hii-

inênie, comme instrument matériel , et d'ailleurs

connue reeevanl des impressions bornées, est sujet

à la uièiue lui.

(1!I2) Nous ne pourrions point nous distinguer et

nous leciuinaitre les uns les autres, et par eonsé-

quenl la \ie soi iale ne pourrait exister.

(!!•?)) Pour ce qui concerne paitieulièrement l'art

de la mélecine, tout n'étant en nous qii'iuqiiession,

it lien ne se i apportant au dehors, i;ous ny pour-
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13° Si le jugonicnt éltnl exercé par rencù-
phale , il ne serait que l'ellet de certaines

impressions ; car il n'y a point d'autre cause
(pii puisse mettre enjeu une fonction maté-
rielle. Or , ces impressions étant toujours

vraies en elles-mêmes, les illusions ne seraient
point apparentes, et se trouveraient confon-
dues avec les réalités, et il y aurait une inli-

nité d'erreurs dans l'intelligence humaine ,

comme on le voit dans ceux qui n'ont point
encore exercé leur jugement sur les etfets

trompeurs des phénomènes naturels, tels que
les illusions d'optique , d'acousticiue , etc.

Mais nous redressons tous les jours dans
notre esprit des erreurs (juenos sens y pro-
duisent ; et, d'un auli-e côlé, ce redressement
no peut être attribué à la matière encéphali-

que, qui ne peut point réagir sur elle-môme,
qui ne fait que recevoir des impressions, qui
est môme la cause de ces erreurs par les

illusions (]u'elle nous transmet ; donclejugc-
incnt nu peut ôire evercé que par un être

d'une toute autre nature que cette matière.
14° Si l'on persistait à l'attribuer à l'encé-

phale, nous demanderions l'époque à laquelle
les éléments constitutifs de cet organe ont
commencé à l'exercer. Ce ne peut donc être

ijuaprès avoir été réunis par la puissance
vitale, qu'ils sont devenus matière organi-
(]ue. Mais celte matière ne peut posséder
par elte-iiiênie la faculté de juger, car elle

ne l'avait pas auparavant. Elle ne peut donc
l'avoir acciuise que uaiis les niodihcations

tiue lui ont fait éprouver les forces de l.<: vie.

Mais remarquez que notre organisation et

les corps extérieurs c[ui servent à l'entretien

de son existence ont des pro])riétés commu-
nes, sont formés des mômes éléments chimi-
ques , et ne durèrent entre eux tjue par les

]iroportions diverses des substances qui
entrent dans leur composition. Ainsi nos
organes renferment de l'eau, de l'hydrogène,
de l'oxygène, de l'azote, du carbone, des
oxydes mélalli(iues , dill'érents sels, etc.,

comme les corps (pai nous servent de nour-
rilure, comme l'air que nous respirons,
comme la matière en général qui nous
entoure ; et, de même que celle-ci, ds éprou-
vent l'influence du calorique, de l'électricité,

de la luuHèr(\ de la fjrce de cohésion, etc. ;

de sorf(î ((u'il y a réellement entre eux et

(;3tte matière des rapports évidents de nature.
Il devrait donc y avoir aussi des rapports
d'entendement , et la matière devrait nous

lions (lislingiior le siégo des lésions oiganiqiips qui
liroJuisi'iit la douleur, ni d'aucun antre pliénomcne
patliologiqu(> iRMceptibl(>, et la science médicale, qui
>sl fondée sur ces phénomènes, n'aurait jamais été
ciéée.

(
I9i) Démontrons malliémati(|uemcnl cette vérité,

({•'présentons par 1 V'iuV Uigence , et par M la ma-
tière organisé.', (picll' cpic soil la pei IVclion de son
organisation

; par o l'inlrlligcncc ,U- la matiéie non
organisée, qui en est évideinnienl entièrement dé-
pourvue, et par m eeUc même matière.

E\\ suppiisanl que rialrlligence soit en raison di-

recte de la pi'i r.clioii de l'or^aiiisnie et en dépende,
comme le pièliudeul les malé ialistes, qui sulior-

vl .nnent les laeullés inlellcrluelles au dc'Velopp,'-

lUJUl Je l'iqii'areil ciicèplialique, un aura la iimpur-

(/llrir un certain degré d'intelligence. Mais
puiscju'il n'en est rien, n'est-on jjas en droit

(le conclure que celte intelligence est enliè-

renient étrangère à toute subsiame inaié-

rielle, et qu'elle apparlieni exclusivement à

un principe spirituel '?

Remarquez ijuel'innucneevi laie nedoitôlre
ici eoiiqiléei)our rien. Enelfel, la matièreipii

nousenviriiuneestévidemment/(i//(/f///V/p///(,

desoilequ'ilya, souscerap|)ort, rintinieiiire

elle et nous. Si donc l'on su()posait que la

puissance organisante lui conHnuni(pie la

faculté de penser, il faudrait nécessairement
que cette {)uissancelui nté|iiiiuver pour cctie

communication tles modiiicalions infinies ;

car, pour faire disparaître une dillérencu
infinie, il faut évidemment un travail modi-
fi;;at(;ur infini ; d'où l'on voit que , dans
cette hypothèse, l'organisation ne s'achève-
rait jamais, et que jamais aussi nous ne pos-
sévlerions l'intelligence (19i). Mais il n'en est

pointainsi ; l'organisation de notre substance
matérielle s'etfectuc , le développement de
nos organes a un terme, et l'entendement est

notre attribut ; donc il est éti'anger à l'orga-
ni.-alion de la matière.

15" Nous concevons l'unité, ce qui est sim-
|)le , ce qui forme un être isolé, distinct de
tout ce qui l'entoure ; or, la matière étant
(()m|)osée ne jieut recevoir que des im; res-
tions conqtosées connue elle ; elle ne peut
donc concevoir ce qui est un ; ce n'c^st donc
pas elle quijH^e.

!()" Si les idées étaient une cxci talion encé-
phalique, comme le dit P.roussais ( De l'irri-

tation et de la folie, pag. 213, 21i), il faudrait
nécessairement

, puisque la pensée se com-
posed'un nombre plus ou moins considérable
ii'idées qui se succèdent, qu'il se développât
dans l'encéphale une suite non interronqiuo
d'excitations dilférentes. Il faudrait aussi que
chacune de ces excitations se suspendît pour
laisser agir celle qui doit la suivre ; autie-
nient plusieurs idées existeraient simultané-
ment, ce qui est impossible.

Mais, il'unc part, comment ces excita-
tions différentes pourraient-elles naître suc-
cessivement et à volonté? et, d'une autre
part, connnent chacune d'elles pourrait-elle
s'inlerrompre de la même manière ? Est-ce
là la marche d'une excitation"? Ce pouvoir
d'agir avec intelligence, avec liberté, est -il

l'attribut de la matière ?

17" Lorsque nous réfléchissons, que nous

tien suivante : 1 : o :: .M : >?i ; d'où l'oi! déduira

I =z
"-Xil = « ^ „.
m m

On voit par là que l'intelligenee, considérée comme
projuit de l'organisalirm de la matière, ne peut èUv
que 0. Et comme, (pielle que liil la duiee de l'aclion

lie la puissance organisalrice , 1rs l'acullès de l'en-

tendement sciaient loujours o, il s'ensnil néeessai
rement (|ue les etlels de leUe aeliiui sciaient tou-
jours nuls, CI que, par coiiséquenl , l'organisation

de la matière, qui ne pourrai! èhe achevée que
lorsqu'elle aurait produit l'inlelligence, (misque ce
déviait èUe là le terme de ;.a pei t'eelion, par cela

seul qu'elle n'ai ri\ei ait jamais à son but, ne poiir-

lail jamais être iiunplèle. Ce raisoiineiue ' est a<)-

piM.'able à leutes iioi ^ulics i'aculléo.
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riisomions, que nous assQcions des idées

après avoir fait choix des unes et rejeté les

futres, sont-ce des mouvements niolécu-

iaires enréplialiques qui président à cette

.)pération? Lesyslèoie (ie Broussais l'exige;

car, selon cet auteur, la perception, le ju-

genient, les idéi^s sont ties excitations do
T'appareil nerveux intra-crànien. Il faudrait

donc admettre ici phisieurs mouvements
ditférenls successifs, puisque la variété des

i lécs dépend de )i>odcs divers des excitations

reir'bnihs ; ce ([ui assimilerait le cerveau h

un instrument h cordes rendant des sons
di;rércnls selon ses divers degrés de tension.

De f>lus, bien que la matière ne soit pas
liijre, (pi'elle n'agisse que par les impul-
sions ([u'elle reçoit, il faudrait supposer
(]u"à ciiaque changement d'idées , dans
le choix qu'on en fait, un mouvement en
sus[)end spontanément, librement un autre,

pour être à son tour arrêté jiar une aulro
excitation, et cela sans excitant extérieur,

comme lorsque nous méditons sur des
abstractions, sur des o!)jets de philosophie
et de morale, sur les casualités ou les rap-

ports des effets aux causes, en un mot sur
(ios idées où nos sens, tant externes qu'in-
ternes , se montrent évidennncnt étran-
gers !...

Mais (UiQn, dans ces réflexions, dans ces

clioix d'idées, tlans ces rafsonnements ar-

rêtés, il faudrait toujours un mouvement
supérieur, libre par lui-môme, directeur de
tous les autres, (jui les dominât, ipii les

réglùl, qui com[irît la nature de cliacnn

d'eux pour suspendre les uns, provoijuer
ou accélérer les autres ; or ce mouvement
])eut-il exister dans la matière, qui est jias-

a'ive, iniiitclligenle ? el peut-on ne pas voir

dans cet exercice des facultés intellectuelles

les actes d'un être purement spirituel ?

18° Les perceptions relatives aux objets

extérieurs et celles qui ont pour oiijets les

raodilications organiques internes sont liées

entre elles par des rapports intimes, comme
l'a très-bien observé Broussais {De rirritn-
lion et de la folie, page 136) ; aussi la faim
et la soif ne seraient que îles sensations
vagues et sans but, si nous n'avions pas
l'idée des boissons et des sulistances ali-

uicntaires ; et , réciproquement, sans ces
deux sensations, nous ne pourrions conce-
voir l'idée de ces boissons et de ces subs-
tinres.

Mais ces liens intimes qui unissent les

sensations provenant des impressions exté-

rieures et celles qui naissent des besoins
viscéraux ne peuvent être formés que jmr
un être qui en ait la conscience, qui les

compare entre elles, qui les dislingue les

unes des autres, ipji les juge, cpii en sente
les convenances réciproques, et, par consé-
<;uent, qui soit un. Or, les parties de l'en

féphale qui reçoivent certaines de ces im-
pressions ne reçoivent pas les autres, car
)i;s nerfs sensitits externes et les internes
li'ont lias la même origine ; de plus cet
apjiareil nerveux est composé, il ne peut
jercevoir, il ne peut comparer ; dénc il faut

nécessairement un autre être pour coor-
donner entre elles les impressions externes
et internes, pour établir leurs rapports cl

produire les idées cjui y sont relatives, et

cet être est évidemment un être qui c'^st
point matière, un être intelligent et pure-
nu'iit spirituel.

19' Les abstractions, les idées générales,
les idées collectives, représentent des objets
qui sont sans réalité dans la naluie, et qui
n'ont d'autre existence que celle que nous
leur prêtons. Elles ne iiroviennent doni:

point d'impressions extérieures, et par con-
séquent d un mouvement vibratile de la

substance du cerveau. Que si Broussais sou-
tient que le mouvement qui les produit est

déterminé [)ar celui d'où naissent les idées
individuelles et réelles auxquelles se ratta-

chent les abstraites, les générales et les col-

lectives, nous lui réponilrons : 1" que ces
deux mouvements ne pouvant dill'érer l'un

de l'autre que par leur ivipidité, ce qui no
peut influei- sur la nature de leurs produits,
ces ordres si différents d'idées ne [leuvent
eu piovenir ;

2" que ces deux miuivemenls
sont indépendants l'un de l'autre, puisque
nous abstrayons et que nous généralisoii-s

sans impression d'objets extérieurs ; d'où
il suit que, pour que le dernier se déve-
lojipAt, il faudrait nécessairement que la

matière encéphalique se mît en vibration
librement, volontairement et d'une manière
spontanée. Mais cett.; matière, comme tout
ê;re matériel, est passive, et ne peut se
mouvoir que par les impulsions (pi'elle

reçoit ; donc ce n'est pas elle qm abstrait cl

qui généralise ; donc enfin ces o|)ératioit>

intellectuelles ne peuvent appartenir qu'à
un être immatériel.

20" Si le jugement n'était qu'une excita-
ti(m du cerveau, à quel mode de cet état

vital appartiendraient les idées de vertu et

de justice, et celles de vice et d"iid(juité ?

Il faudrait nécessairement admetire ici deux
modes absolument contraires, car rien n'est

plus opposé (p.ie ces deux ordres d'objets.

Mais comment un mode d'excitation pour-
rait-il être coniraire h un autre mode ?

Seulement sans doute i)ar la rapidité ou
l'intensité du mouvement vibratile qui le

constitue, puisque, selon Broussais, l'exci-

tation se réduit à ce mouvement. Mais cette

modification ne pourrait iniluer sur sa na-
ture, car un mode de mouviunent quelcon-
([uo ne jieut influer sur celle du corps qui
nu'ut : d'où il suit nécessairement que toutes

ces idées se confondraient en une seule, qui
serait quoi?.... C'est au docteur Brous-
sais à nous le dire.

De (juel prix, au reste, serait la vertu, ce

fiindenieiit premier de l'ordre soidal, et

quel horreur pourrait inspirer le vice, qui
en est la ruiiu', ])uisqu'ils ne seraient l'une

et l'autre qu'un état particulier d'une subs-

tance matérielle, et se montreraient, i>ar

c(uiséquent, indépendants de la volonté de
l'individu?

21° Si les idées n'étaient tpie des excita-

tions, des étals parti-culiers de la matière
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eiKiéplinlique, il y aurait toujours en nous
plusieurs pnrceptions siiuultauci's, puis(iuH

nos sens sont toujours impressionnés simul-

tanément. Nous exercerions donc h la fois

plusieurs comparaisons et plusieurs juge-

ments, et nous concevrions de même plu-

sieurs idées ; car pourquoi une région eni é-

plialique quelconque jugerait-elle préféia-

l)lement à une autre ? Pourquoi celle-ci

resterait-elle en repos, tandis que celle-là

se mettrait en action? Mais nos jugements
et nos idées ne sont jamais simultanés ; ils

ne font que se succéder les uns aux autres,

ils ne dépendent donc point d'un état d'ex-

citation de l'encéphale ; ils n'appartiennent

donc point à un être composé. Or cet appa-

reil n'est pas simple ; il est formé, pour ce

qui concerne les divers systèmes organiques
sensitifs, de parties diverses, qui sont cha-

cune l'ahoulissant particulier d'un de ces

systèmes ; et si l'on supposait qu'il existât

uin centre matériel où se rendent les imjires-

sions que ces parties reçoivent, et qui
exerce la comparaison et le jugement, nous
démontrerions de même que ce centre est

composé, par cela seul qu'il est matière
;

donc ni ces diverses régions encéphaliques,

ni aucun organe particulier ne peut juger ;

donc enfin cette faculté n'appartient point à

l'encéphale.
22° Si les perce[)tions, les idées et la

volonté étaient une excitation cérébrale, il

faudrait nécessairement qu'il se développAt
deux excitations ftpjiosées dans les cas où
une idée est contrebalancée ou même an-
nulée par une autre idée, comme lorsqu'on

rougit d'un penchant vicieux, ou qu'on le

surmonte. Mais comment une excitation

peut-elle en anéantir une autre? Par révul-

sion, dira Broussais. Mais dans les circons-

tances où ces deux excitations l'emportent
alternativement l'une sur l'autre, cjmme
lorsque alternativement nous cédons h une
i.'Iéc et nous la repoussons, il faut donc sup-
poser qu'il s'opère dans l'encéiihale des ré-

vulsions alternatives, et d'une extrême rapi-

dité. Quel sera l'esprit juste, le physiolo-
giste de bonne foi, qui pourra admettre une
supposition pareille? Une excitation révul-
sive est-elle libre, volontaire ? Se dissipc-

t-clle avec la rapidité de l'éclair?

Au reste, ne sait-on pas que les penchants
physiques les plus violents sont souvent sur-

montés jiar de simples idées morales, qui
n'ont pas, à beaucoup près, la même vivacité

que celles qui naissent des besoins exagérés
de l'organisation ? Il faudrait donc convenir
que, dans ce cas, l'excitation la plus faible

1 a emporté sur la plus forte, et qu'une
idée est devenue prédominante sans révul-
sion ; ce qui démontre manifestement la

vanité de la théorie de l'excitation céré-

brale.
2.3" Broussais dit (De l'irritation et de la

folie, pages 213, 21V) que le jugement se

réduit à la perception de la perception, qu'il

s'exécute dans le cerveau, (pi'il est une
excitation de sa substance, (jue l'idée ne
saurait être autre chose que cette excitation.

Mais dans le déveloi)pement des idées sans
l'action d'impressions extérieures, comme
celles que nous formons par la mémoire,
rien qui vienne de dehors n'excite le cer-
veau ; il faut donc que cet organe s'excite

lui-même. Mais, pour s'exciter ainsi, il faut:
1' ((u'il le veuille ;

2" qu'il le puisse.

Or, en ]:remier lieu, pour le vouloir •

1° il faut qu'il pense à le vouloir, et que,
par conséquent, il soit excité. Jlais il ne
l'est pas, il ne peut l'être, puisque rien

n'agit sur lui ; donc il ne peut avoir la vo-
lonté de vouloir s'exciter ; donc il ne peut
percevoir ;

2° (7 faut qu'il soit libre ; mais la

matière, dans quelque état(|u'el!e se trouve,

n'a point la liberté pour attribut, elle est

essentiellement passive, et ne fait qu'obéir
aux impressions qu'elle reçoit ; donc encore
elle ne peut vouloir s'exciter.

En second lieu , pour que le cerveau
puisse s'exciter lui-même, il faut nécessai-
rement qu'il agisse sur sa proj re substance,
il faut qu'il sorte de lui-même pour s'im-
pressionner 1... car l'excitation d'un corps
n'est que l'effet de l'action d'un autre cor[)s,

situé hors du premier (.\ quelles consé-
quences absurdes un faux système peut con-
duire I). 11 ne peut donc agir sur lui-même,
et, par conséquent, s'exciter. Si donc d'une
part il ne peut le vouloir, et que de l'autre

il ne le puisse, il est évident qu'il ne s'ex-
cite point lui-môme dans la perception des
objets que la mémoire retrace, et, puistpie
nous pensons sans cette excitation , il faut

en conclure que la perception en généial

,

que les jugements , que les idées ne sont
jioint une excitation de sa substance, et en-
fin ipie ces objets lui sont entièreœeiit
étrangers.

Considérons aussi que nous passons à vo-
lonté, avec la rapidité de l'éclair, d'une per-
ception, d'une idée et d'uHe volonté à une
autre. Si donc la perception, l'idée et la volon;é
étaient une excitation en(épha!i([ue, il fau-
drait d'abord nécessairement-adnietlre que
chaque perception , chaque idée , chaque vo-

lonté est un mode particulier d'excitation :

car comment sans cela pourraient-elles di-

férer lesunes des autres ?et, en second lieu,

que chacun de ces modes se dissipe et est

remplacé par un autre avec la rapidité de
la pensée. La première supposition ne jieut

être admise, car, comme nous l'avons déjà
dit, l'excitation cjui n'est qu'un mouve-
ment vibratile, d'après Broussais, et qui
ne peut varier que par l'intensité ou la ra-
pidité de ce mouvement , ce qui n'en change
nullement la nature, ne peut constituer
des objets aussi variés que les perceplirns,
les idées et la volonté. Quanta la secon<le ,

elle est plus absurtie encore, s'il est pos-
sible; comment, en effet, peut-on concevoir
qu'une excitation de la matière cérébrale
se dissipe pour être remplacée par une au-
tre, avec la rapidité de ces actes intellec-
tuels? Est-ce là la marche des excitations
organiques ?

Concluons de tout cela que le matéri.i-r

lisme de Broussais repose siir des bases
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tellcuu'iit fiaj;iles, qu'il s'écroule de liii-

luûmc (lus iju'on vient à l'examiner.

^i" Terminons ces troji noniiireuses dé-

monslralions jiar le raisonnement suivant :

La matii^re cérébrale ne |)eut point se ju-

ger elle-même, et par conséquent se con

d'un mouvement de perception dans les

molécules du cerveau qui auraient déjà
reçu ces impressions ou qui auraient été
animées de ce mouvement. Mais notre
matière organique se renouvelle sans cesse,
et , après un certain tcm])s , le cerveau,

îlre. 1° parce qu'elle n'est pas .«/myj/e, et comme tous les autres organes, se trouve
que si elle se jugeait, il y aurait autant composé d'éléments nouveaux. Donc alors

de jugements simultanés qu'elle a de par- les molécules qui pourraient seules ranp^
lies ou d'éléments constitutifs; 2° parce 1er le souvenir du passé n'existent plus,
qu'elle ne peut s"im])ressionner elle-même,

mais seulement recevoir des inqiressions

de la part des cor[)s extérieurs, ni réagir

sur sa propre substance ; ojiérations néces-

saires pour qu'elle pût se sentir, se per-

cevoir , se conqiarer !i d'autres êtres , et

enlin s'apprécier. Donc les matérialistes, s'ils

ne sont que vialure , ne peuvent connaître

quelle est leur vérilalile nature; et s'ils

alRrment qu'ils ne sont formés que d'élé-

ments matériels, ils démontrent, par cela

seul, que l'être qui en eux porte ce juge-

ment n'est point et ne peut êlre une subs-

tance matérielle, et leur opinion même
est une des démonstrations les plus éviden-

tes que nous puissions leur opposer (195)

elles ont été éliminées avec les restes de
la matière encéphalique. Cependant notre
souvenir s'étend jusque dans notre enfance,
et c'est seulement relativement aux événe-
ments du premier âge que se montre fidèle

la mémoire du vieillard. Il est donc ab-
surde de supposer qu'elle est l'attribut de
la substance cérébrale.

Autre considération : SI la mémoire n'é-

tait, comme ledit Broussais, qu'une ex-
citation ou un mouvement vibratile de la

matière cérébrale, il faudrait su|iposer ,

lorsqu'elle se développe spontanément et

j.ar une série d'idées successives qui se
rappellent les unes les autres, qu'il s'éta-

blit dans le cerveau ( en admettant toule-
§ 'iV. L'appareil encéphalique ne peut se fois que les molécules de cet organe puis-

ressouienir. — Après avoir démontré, par

tant de preuves incontestables, que la per-

ception, la comparaison et le jugement
ne peuvent être exercés par l'encépliaie,

aurions-nous besoin de nous a^iposanti.'

beaucoup sur ce qui doit établir que la

mémoire ne lui appartient joint? Celte

fonction n'est que la perception, la coinpa-

scnt se mouvoir par elles-mêmes, ce qui
n'est point) une suite de mouvements suc-
cessifs et dépendants les uns des autres,
correspondant chacun à une idée jiarticu-

lièrc ; mais un mouvement communiqué
ne diffère point , quant à sa nature, du
mouvement qui l'a produit; d'oîi l'on petit

rigoureusement conclure que, dans cette

raison, ou le jugement de sensations éprou- hypothèse, il ne naîtrait de tous ces mou
vécs , ou d'images produites au dedans de

nous ; elle n'est que la répétition de ces

mêmes fonctions précédemment exercées ;

et , par conséquent, tout ce que nous avons

d t relativement à celles-ci, pour prouver

que la matière encéplialitiue y deiiieiire

étrangère, lui est eulièreiuenl aiiplicahîe.

Toutefois nous opposerons aux malérialis-

tes l'argument suivant :

Si la mémoire était exercée par l'organe

cérébral, elle ne pourrait être que l'elTct

d'impressions persistantes ou du retour

(I9S) Les malérialisles, joignant à l'aveiiglemei.i

l'ingraliluile, oublient qu'ils sont redevables do tour

existence à ce bienfait du spiritualisme qu'ils s'if-

foreenl d'anéantir. Supposez, en cBet, que tous li'S

hommes, profondément imbus des opinions du ma-
térialisme, en adopl.issent toutes les conséquences,

et considérez sans eflioi, si vous le pouvez, ce que

deviendrait alors le corps social. L'injustice, le par-

jure, la fraude, l'adultère, l'inceste, les empoiso::-

nements, les meurtres, tout ce que le moi, qui rap-

porte tout à soi, que rien alors ne pourrait lelenir,

peut enfanter de luncsle, ne se répandraient-ils pas

sans contrainte SIM' loule la surface de la terre? Et

l'espèce iiumaine ,
qui ne se soulient que par les

lois morales ,
pourrait-elle tarder à s'anéantir?

Mais, rix>ondra-l-on, les lois humaines seraient-elles

sans puissance, et ne s'opposeraient-elles pas aux
maux dont vous nous menacez?... Les lois hu-
l'iaines! quel pouvoir pourraient-elles exercer sur

une socièié généralement et pleinement corrompue,
sui'tuut dans les circonstances inlinies où il est si

facile de se dérober aux punitions qu'elles infligent?

vements encéphaliques qu'une seule et

même idée, et que , par conséquent, la

mémoire ne pourrait s'exercer.

Ucmarqucz d'ailleurs que l'on ne peut
supposer ici aucue impression reçue ni

aucun mouvement matériel développé pour
c\lili(iuer l'exercice de cette fonction. Quel
serait, en etfet, l'agent malériel qui, lans
cet acte, déterminerait l'action de la subs-
tance encéphalique? Les fonctions des sens
n'y concourent en rien , excepté dans les

circonstances où une sensation présente

Uemarqucz d'ailleurs que ces lois ne pourraient
exister avec le matérialisme; car, pour les créer,

il aurait fallu abjurer cette funeste opinion dans
laquelle il n'y a ni bien ni mal, ni vice ni vertu, ni

punition ni récompense.
Il suit, évidemment, de ce que nous venons de

dire, que le corps social n'existerait bientôt ])lus, ou
plutôt qu'il n'aurait jamais pu s'établir avec le maté-
rialisme.

Mais si le spiritualisme est tellement essentiel a

l'homme, que, sans cette bienfaisante doctrine, cet

cire ne saurait exister, il est donc dans sa nature
;

ce n'est donc point une invention de son esprit, \\n

produit de son imagination, en un mot un syslcmc,

mais bien une importante et la plus importante des

vciilés.

fvnlin, puisque le spiritualisme est rrni par cela

seul qu'il concourt à l'existence de l'espèce Iiu-

maine, le matéiialisme, qui en entraînerait ir.évila-

1 lement fa deslruelion, ne sain';(it l'être. On doit

donc le considérer, dans les individus qui K' pio-

fissent, comme un égarement de la rais^.n.
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rappcMo le souvenir d'une iJée préiéieiii-

iiicnt conçue ; mais alors rinllneucc de ces

nrr;niies n est qu'indirecte, et ce sont des

idées qui ne sont point des objets nialériels,

qui facilitent l'exercice du souvenir. Puis

donc (jue les i(li''es, même les idées ahslrai-

tes ,
provoquent cette fonction, et (pie,

d'une autre part, une action organique ne

peut être déterminée que par des impres-

sions nialérielles , il demeure évident que
la mémoire ne peut appartenir à un être

matériel, et, par conséquent, qu'elle est

élran^ère à l'encéphale.

Considérons encore que la mémoire ou le

rapport d'idées déjà conçues est une sorle

de réaction du moi sur lui-même, que la

matière est incapable de cette réaction ,

(lu'elle ne peut éprouver que des imprcs-
.sions qui , n'agissant sur elle que lors-

(lu'elles s'elTectuent, ne pourraient donner
lieu qu'à des idées sur des objets présents,

et jamais rappeler directement à notre es-

prit des idées déjà conçues ; ce qui sufTil

,

ce nous semble, pour démontrer pleine-

ment que la mémoire ne peut être exercée

par un instrument matériel.

Nous pourrions ajouter quiî la mémoire
est active, spontanée, libre, volontaire,

qu'elle peut s'exercer successivement sur

une iuQnité d'objets différents, et, à notre

gré, sur tels objets plutôt que sur tels au-
tres -, qu'elle est susceptible d'éducation ,

connue le })rouve la mnémonique ; qu'elle

s'opère par l'influence des caractères écrils

ou des sons articulés, signes représentatifs

sans signification par eux-mêmes et n"ayaiit

(jue celle que l'intelligence leur prête ; que
les ])roduils de la mémoire ne sont point

matériels, etc., etc.; tandis que la matière
organique est passive, ne se meut point

sj)ontanément , mais par la seule influen'O

des agents qui l'excitent et qui en déter-

minent les mouvements ;
qu'elle ne ]ieut ni

arrê;er, ni changer, ni modifier elle-même
l'action qu'elle exerce ; qu'il n'y a pour elle

que lies impressions significatives dans l'é-

criture et dans la parole , et que, par con-
séquent, elle n'est point susceptible d'éilu-

cation relativement à l'exercice de la mé-
moire, puisque c'est sur la parole et les

caractèi'es écrits que celte éducation repose;

que ces produils ne jicuvent être que ma-
tériels, etc., etc. Mais tous ces objets ont
été amplement développés dans l'examen
de la perce|)tion, de la comparaison et du
jugement, fonctions qui se reproduisent
dans la mémoire (196).

l•^c i'6\

tj \ . L'vim'phnlc ne peut iiiuiglner.- ' I/inia-

gination est un acte iulellcctuel |iar letpiel

iKiiis comliinons enlre elles des images ()é;à

pi-oduilcs, des idées conçues, pour en créer

des idées et surtout des images nouvelles, ce

qui lui a valu le nom qu'elle porte. Elle a

donc sa source dans la mémoire ; et puisque
celle-ci ne peut être exercée |iar l'apitareil

encéphalique, comme nous venons de le dé-

montrer, il demeure évident que l'imagina-

tion ne lui appartient pas davantage.
Comment, en etfel, ]ioiMrait-on supposer

nue cetle faculté, le plus brillant apanage de
1 homme, réside dans un instrument maté-
riel ? Comment une fonction libre, volon-
taire, [)Oui'rait-elle appartenir à un organe,
à un insirument passif, assujetti à toutes les

causes qui en déterminent les mouve-
ments (197)?
Eh quoi 1 le génie de l'homme, qui anime

et embellit tout ce qu'il embrasse, qui ré-

pand la chaleur et la vie même dans les êlrcs

inanimés, ijui, dans son vol hardi, s'élève

au-dessus de tout ce qui existe, jilane dans
l'immensité de l'espace, soumet à son em-
pire toute la nature, étonne ou ravit par la

sublimité ou la beauté de ses conceptions,
serait l'attribut de quelques éléments orga-
niques? Tous les chefs-d'œuvre des beaux-
arts , par une merveille plus inconcevable
encore que la spiritualité de l'être qui les a

créés, se réduiraient aux simples effets de
quel(]ues mouvements matériels...? Quoi!
les riches fictions d'Homère, les divins trans-

ports de Pindare, les doux accents de Vir-
gile, les sublimes inspirations de Corneille,
la poésie si harmonieuse de Racine, ne se-
raient que les résultats d'une digestion céré-

brale? Le génie de Phidias, de Praxitèle,
d'Apelle, la noble et douce sévérité du pin-
ceau de Raphaël, les grAces qui naissaient
sous celui de l'Albane, l'énergie et l'éléva-

lion des Carraches, la ri(-liessesi savamment
étalée de Rubens, les compositions si poéti -

ques de Poussin, et de nos jours, celle des
David, des Girodet, des Guérin, des Gros,
des Gérard, ne nous olfriraient que les pro-
duits d'une sécrétion organique? Nous no
tlevrions voir dans les savantes composi-
tions de Mozart, dans la gracieuse mélodie
de Cimarosa, dans la majestueuse harmonie
de Haydn, dans celle si hrillante de Rossini

et dans la fraîcheur des chants de Boieldieu,
que les résultats de quelques mouvements
cérébraux, et, dans ces artistes célèbres, que
des espèces de cylindres d'orgues à mani-
velle...? Dans quels esprits raisonnables, ou

(litl!) Ajimtons à ces consiiiér.ilioiis un." ilémons-
ti:iliiiii l'viliMilc, piiisci' ihiiis les faits patliolo^iqucs.
l'aiis les .Tllfciioiis ('iici''|ilialiqties , avec ])L'ik; di;

«onnaissaïKO, coiiuiie l'épilepsie, par exemple, les

inalatles, après que laUaque a cessé, n'diil ancniie

idée lie l'élal ilans lequel ils se sont nouvés; mais si

c'est reiicéphale qui pense., qui se ressouvient, il

tîoit éviiicnnncnt avoir perçu , jugé ce qu'il a

éprouvé, puisque t'est lui qui a été le siège de la

maladie, et par conséquent en avoir le souvenir.

(Cependant il n'en est rien. Cela ne déniontre-t-il

pas que la mémoire, comme les autres fonctions de

rentcndcmcnt, lui. estétrangère?

(I!)7) Comment d'ailleurs la matière, qui no peu
agii- que par des impressions présentes, pourrait-elle

ici entrer eu action par des impressions passées, et

qui par conséquent ne sont plus, et ne peuvent l'ex-

citer.

Considérons, de plus, que le délire qui est p;oduit
par une passion violente, par une exaltation, un
lioulile de l'iniaginalion, survient souvent sans au-
cune altération do la madère cérébrale ; ce qui rié-

moiitiv évidemment que cetle matière e:l éti;in^è:e

à l'exercice de cette fonction.
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libres ue tout jou^ systématique, de si iollcs

icK'es pourraient-oll'^s se Ibtiner? Et ()u 'Is

seraient les hoiumes de jjonne foi qui vou-

draient parla^erune pareille extravagance?...

Non, le génie, ce sublime attribut de riiomme,

ne peut appartenir à un instrument maté-

riel.

I:NDAMÈNES. Voy. Aleourou , Malaise

(Rare).

ENFANCE. — Si quelque chose est capa-

ble de nous donner une idée de notre fai-

blesse, c'est l'état où nous nous trouvons im-

médiatement après la naissance. Incapable de

faire aucun usa^e de ses orj^anes et de se

servir de ses sens, l'enfant qui naît a besoin

de secours de toute espèce, c'est une ima^e
de misère et de douleur; il est dans ces jirc-

miers temps plus faible qu'aucun des ani-

maux; sa vie incertaine et chancelante i)a-

rait devoir finir à chaque instant; il ne peut

se soutenir ni se mouvoir; à j)eine a-t-il la

force nécessaire pour exister et pour annon-
cer par de:i gémissements les soutïrau'.es

qu'il éprou-te, comme si la nature voulait

l'avertir t[u'ii est né pour souffrir, et qu'il ne

vient prendre place dans l'espèce humaine
que pour en partager les infirmités et les

peines.

Ne dédaignons pas de jeter les yeux sur

un état par lequel nous avons tous con -

uiencé ; voyons-nous au lierceau, jiassOns

n-:èrae sur le dégoût que peut donner le

détail des voins que cet état exige, et c'ier-

chons pa- quels degrés cette nrachine déli-

cate, ce corps naissant et à peine vivant,

vient à preîidre du mouvement, de la con-

sistance et des forces.

L'enfant qui naît passe d'un élément dans

un autre ; au sortir de l'eau qui l'environ-

nait de toutes parts dans le sein de sa mère,

il se trouve exposé à l'air, et il é|:rouve dans
l'instant les impressions de ce iluide actif;

l'air agit sur les nerfs de l'odorat et sur les

organes de la respiration ; cette action produit

une secousse', une espèce d'éternuement (lui

soulève la ca.^acité de la poitrine, et donne
h l'air la liberté d'entrer dans les poumons ;

il dilate leurs vésicules et les gonfle, il s'y

échautl'e et s'y raréfie jusqu'à un certain

degré, après quoi le ressort des fibres dila-

tées réagit sur ce fluide léger et le fait sortir

des poumons. Nous n'entreprendrons i)as

tl'exitliquer ici les causes du mouvement
alternatif et continuel de la respiration ;

nous nous bornerons à parler des effets.

Cette fonction est essentielle à l'homme et à

plusieurs espèces d'animaux; c'est ce mou-
vement qui entretient la vie; s'il cesse, l'ani-

mal périt ; aussi la respiration ayant une
fois commencé, elle ne finit qu'à la mort ;

et dès que le œtus respire pour la iiremière

fois, il continue à respirer sans interruption.

Ci'pendant on peut croire avec quelipie fon-

dement que le trou ovale ne se ferme \)?s

tout à coup au moment de la naissance, et

que par conséquent une partie du sang doit

commuer à passer par cette ouverture : tout

le sang ne doit donc {)as entrer d'abord dans
les poumons ; et peut-être pourrait-on priver

de l'air l'enfanl nouveau-né peu !ant un temps
considérable, sans que celte privation lui

causât la mort.
L'air trouve ordinairement, en entrant

jiour la première fois dans les |!Oumons de
l'enfant, quelque oostacle causé par la li-

queur qui s'est amassée dans la trachée-

artère ; cet obstacle est plus ou moins grand
à |)roportion de la viscosité de cette litjueur ;

mais l'enfant, en naissant, relève sa tôle qui

était penchée en avant sur sa poitrine, et par

ce mouvement il allonge le canal de la tra-

chée-artère; l'air trouve place dans ce canal

au moyen de cet agrandissement, il force la

liqueur dans l'intérieur du poumon, et, en
dilatant les bronches de ce viscère, il distri-

bue sur leurs parois la mucosité qui s'oppo-

sait à son passage ; le su|)erflu de cette humi-
dité est bientôt desséché par le renouvelle-

ment de l'air; ou si l'enfant en est incom-
modé, il tousse, et enfin il s'en débarrasse

]'ar l'evpectoration; on la voit couler de sa

bouche, car il n'a pas encore la force de
cracher.

Comme nous ne nous souvenons de rien

de ce qui nous arrive alors, nous ne pou-
vons guère juger du sentiment que produit

l'impression de l'air sur l'entant nouveau-
né ; il [laraît seulement que les gémisse-
ments et les cris qui se font entendre dans le

moment qu'il respire sont des signes peu
équivoques de la douleur que l'action de
l'air lui fait ressentir. L'enfant est en cHet,

jusqu'au moment de sa naissance, accoutumé
à la douce chaleur d'un liquide tranquille,

et on [>eut croire que l'action d'un fluide

dont la température est inégale ébranle trop

violemment les fibres délicates de son corps;

il paraît être également sensible au chau-i

et au froid, il gémit en queli[ue situation

qu'il se trouve, et la douleur parait être sa

première et son unique sensation.

La jilupart des animaux ont encore les

yeux fermés pendant quelques jours après

leur naissance : l'enfant les ouvre aussitôt

qu'il est né, mais ils sont fixes et ternes; on
n'y voit pas ce brillant qu'ils auront dans la

suite, ni le mouvement qui accompagne la

vision. Cependant la lumière qui les frappe

semble faire impression, puisque la prunelle,

qui a déjà jusqu'à une ligne et demie ou
deux de diamètre, s'étrécit ou s'élargit à une
lumière plus forte ou plus faible, en sorle

qu'on pourrait croire (|u'elle jtroduit déjà

une espèce de sentiment; mais ce sentiment
est fort obtus : le nouveau-né ne distinguo

rien; car ses yeux, nième en prenant du
mouvement, ne s'arrêtent sur aucun "Ijet;

l'organe est encore inqiarfait, la cornée e.-î

ridée, et peut-être la rétine cst-cUe aussi

trop molle pour recevoir les images des
olyets et donner la sensation de la vue dis-

tincte. Il paraît en êire de même des autres

sens, ils n'ont pas encore jiris une certaine

consistance nécessaire à leuri opérations:

et lors môme qu'ils sont arrivés à cet état, il

se passe encore beaucoup de temps avant

que l'enfant puisse avoir des sensations juste.,

et complètes. Les sens sont des espèces d'ins-
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truinents dont il faut approrKire à se servir.

Ceiui tle la vue, qui paraît ôtre le plus noble

et le plus admirable, est en niCnie temps le

moins sûr et le plus illusoire ; ses sensations

ne produiraient que des jugements faux,

s'ils n'étaient à tout instant rectifiés par le

témoignage du toucher. Cependant ce sens

même, n'est pas encore parfait dans l'enfant

au moment de la naissance. Il donne, à la

vérité, des signes de douleur par ses gémis-
sements et ses cris, mais il n'a encore au-

cune expression pour marquer le plaisir ; il

ne commence à rire qu'au bout de quarante
jours : c'est aussi le temps auquel il com-
mence à pleurer, car auparavant les cris et

les gémissements ne sont point accompa-
gnés de larmes. Il ne paraît tlonc aucun signe

de passions sur le visage du nouveau-né; les

parties de la face n'ont pas même toute la

consistance et tout le ressort nécessaires à

cette espèce d'expression des sentiments de
l'âme : toutes les autres parties du corjis,

encore faibles et délicates, n'ont que des
mouvements incertains et mal assurés ; il ne
peut pas se tenir debout ; ses jambes et ses

cuisses sont encore pliées par l'halùtude

qu'il a contractée dans le sein de sa mère;
il n'a pas la force d'étendre les bras ou de
saisir quelque chose avec la main : si on
l'abandonnait, il resterait couché sur le dos
sans pouvoir se retourner.

En réfléchissant sur ce que nous venons
de dire, il paraît que la douleur que l'enfant

ressent dans les premiers temps, et qu'il

exprime par des gémissements, n'est qu'une
sensation corporelle , semblable à celle des
animaux qui gé.iiissent aussi dès qu'ils sont
nés, et que les sensations de l'âme ne com-
mencent à se manifester qu'au bout de qua-
rante jours; car le rire et les larmes sont
des produits de deux sensations intérieu-

res, qui toutes deux dépendent de l'action

de l'âme. La première est une émotion
agréable qui ne peut naître qu'à la vue ou
par le souvenir d'un objet connu , aimé et

désiré ; l'autre est un ébranlement désa-
gréable, mêlé d'attendrissement et d'un re-
tour sur nous-mêmes : toutes deux sont des
passions qui supposent des connaissances ,

des comparaisons et des réflexions; aussi le

rire et les pleurs sont-ils des signes particu-
liers à l'espèce humaine pour exprimer le

plaisir ou la douleur de l'âme , tandis que les

cris, les mouvements et les autres signes des
douleurs et des plaisirs du corps, sont com-
muns à l'homme et à la plupart des animaux.
Mais revenons aux parties matérielles et

aux îtt'ections du corps. La grandeur de
l'enfînt, né à terme, est ordinairement de
vingt-un pouces : il en naît cependant de
beaucoup plus petits, et il y en a môme qui
n'ont que quatorze pouces, quoiqu'ils aient
atteint le terme de neuf mois; quel((ues
autres au contraire ont plus de vingt-un pou-
ces. La poitrine des enfants de vin^t-un pou-
ces, mesurée sur la longueur du sternum, a
près de trois pouces, et seulement deux lors-

que l'enfant n'en a que (piatorze. A neuf
mois le fœtus pèse ordinairement douze li-
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vres, et iiuelquefois jusqu'à (juatorze ; la tête

du nouveau-né est plus gr(jsse à jiroporlion

que le reste du corps, et cette disproportion,
qui était encore beaucoup jilus grande dans
le premier âge du fœtus, ne disparaît qu a-

prôs la première enfance. La peau de l'en-

fant qui naît est fort Une : elle paraît rou-
geAtre, parce qu'elle est assez transparente
pour laisser paraître une nuance faible de la

couleur du sang; on prétend même que les

enfants dont la peau est la plus rougo en
naissant sont ceux qui dans la suite auront
la peau la plus belle et la plus blanche.
La forme du corps et des membres de l'en-

fant qui vient de naître n'est jias liien ex[)ri-

mée : toutesles parties sonttroparrondies;el-
les paraissent môme gonflées lorsque l'enfant

se porte bien et qu'il ne manque })as d'em-
bonpoint. Au bout de trois jours il survient
ordinairement une jaunisse , et dans ce
même temps il y a du lait dans les mamelles
de l'enfant, qu^on exprime avec les doigts;
la surabondance des sucs et le gonflenjent
de toutes les parties du corps diminuent
ensuite peu à peu à mesure que l'enfant
prend de l'accroissement.

On voit palpiter , dans quelques enfants
nouveau-nés , le sommet de la tôte à l'en-
droit de la fontanelle , et dans tous on y peut
sentir le battement des sinus ou des artères
du cerveau, si on y porte la main. Use forme
au-dessus cle cette ouverture une espèce de
croûte ou de gale, quelquefois fort épaisse,
et qu'on est obligé de frotter avec des bros-
ses pour la faire tomber à mesure qu'elle se
sèche : il semble que cette production qui se
fait au-dessus de l'ouverture du crâne ait quel-
que analogie avec celle des cornes des ani-
maux, qui tirent aussi leur origine d'une ou-
vertureducrâneetdelasul)Stance du cerveau.
La liqueur contenue dans l'amnios laisse

sur l'enfant une humeur visqueuse blan-
châtre , et quelquefois assez tenace pour
qu'on soit obligé de la dét?&raper avec quel-
que liqueur douce, afin de la pouvoir enle-
ver. On a toujours en France la sage pré-
caution de ne laver l'enfant qu'avec des
liqueurs tièdes : cependant des nations en-
tières, celles même qui habitent les climats
froids , sont dans l'usage de plonger leurs
enfants dans l'eau froide aussitôt qu'ils sont
nés, sans qu'il leur en arrive aucun mal ; on
dit môme que les Lapones laissent leurs en-
fants dans la neige jusqu'à ce que le froid
les ait saisis au point d'arrêter la respiration,
et qu'alors elles les plongent dans un bain
d'eau chaude; ils n'en sont pas même quit-
tes pour être lavés avec si peu de ménage-
ment au moment de leur naissance, on les

lave encore de la môme façon trois fois cha-
que jour pendant la première année de leur
vie, et dans les suivantes on les baigne trois

fois chaque semaine dans l'eau froide. Les
peuples du nord sont persuadés que les

bains froids rendent les hommes plus forts
et plus robustes , et c'est par cette raison
qu'ils les forcent de bonne heure à en con-
tracter l'habitude. Ce qu'il y a de vrai , c'est

que nous ne connaissons pas assez jusqu'où

13
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peuvent s'6londre les limites de ce que no-
ire corps est capable desoutlVir, d'acipi(''rir

oude perdre par l'Iiabitude: i>ar exemple, les

Irdiens de l'isthme de rAraôrique se|)lon.;ent

impuiiémciUdans l'eau froidepour se rafraî-

chir lorsrpt'ils sont en sueur; leurs femmes
les y j('lli'nl.(pian!l ils sont ivres, pour faire

passer leur ivresse plus promptcmcnt; les

mères se baignent avec leurs enfants dans
l'eau froide un instant après leur accouche-
ment i

avec cet usage que nous regarderions
comme fort dangereux, ces femmes jiérissent

très-rarement par les suites des couches, au
lieu que , malgré tous nos soins, nous en
voyons périr un grand nombre parmi nous.
On ne fait point téter l'enfant aussitôt

qu'il est né; on lui donne auparavant le

temps de rendre la liqueur et les glaires qui
sont dans son estomac, et le meconiu.n qui
est dans ses intestins : ces matières pour-
raient iaire aigrir le lait et produii-e un
mauvais etfet. Ainsi on commence par lui

faire avaler un peu de vin sucré pour forli-

lier son estomac et procurer les évacuations

qui doivent le disposer à recevoir la nourri-

ture et à digérer ; ce n'est que dix ou douze
iieures après sa naissance ipi'il doit téter

pour la première fois.

A ])eine lenfant est-il sorti du sein de sa

mère, à peine jouit-il de la liberté de mou-
voLi' etd'étenlre ses membres, qu'on lui

donne de nouveaux liens: on l'emmaillotte,

on le couche la tèle fixe et les jambes allon-

gées , les bras pendants à côté du corps; il

est entouré de linges et de bandages de toute

espèi'e qui ne lui permettent pas de changer
de situation ; heureuxsi on no l'a point serré

au point de l'empôcher de respirer, et si on
a eu la précaution de le coucher sur le côté,

afin ipie les eaux qu'il doit rendre par la

bouche iniissent tomber d'elles-mêmes, car

il n'aurait pas la liberté de tourner la tète

sur le côté pjur en faciliter l'écoulementl

Les peuples (jui se contentent de couvrir ou
de vêtir leuis enfants sans les mettre au
maillot ne fo:it-ils pas mieux que nous? Les
Siamois, les Japonais, les Indiens , les nè-
gres, les sauvages du Canada, ceux de la '\'ir-

ginie , du Brésil, et la plupart des peuples
de la partie méridionale de l'Amérique, cou-

chent les enfants nus sur des lits de coton

suspendus , ou les mettent dans des espèces

de berceaux couverts et garnis de pellete-

ries. Ces usages ne sont i)as sujets à autant

d'inconvénients que le nôtre; on ne peut
pas éviter, en emmaillotlant les enfants, de
les gêner au point de leur faire ressentir do
la douleur; les efforts qu'ils font pour se

débarrasser sont plus capables de corrompre
l'assemblage de leurs corjis , (jue les mau-
vaises situations où ils pourraient se mettre
eux-mêmes s'ils étaient ey liberté. Les ban-
dages du maillot peuvent être comparés au
corset que tles jeunes filles et des fi^mmes
portent : cette espèce de cuirasse , ce vête-

ment im^onimode,'qu'on a imaginé |)oursou-
lenir la taille et renq)êiher de se déformer ,

cause ci'|ienilanl plus irincommoûités et île

diU'oriiiités (pTil n'en ]irévient.

Si le mouvement que les enfants veulent
se donner dans le maillot peui leur êlro fu-
neste, l'inaciion dans la,|uulle cet état les

retient peut aussi leur être nuisible; le dé-
faut d'exercice est capable de retarder l'ac-

croissement des membres, et de diminuer
les forces du corps. Ainsi les enfants qui
ont la liberté de mouvoir leurs meudjres à
leur gré doivent être jdus foits que ceux qui
sont emmaillottés : c'était pour cette raison
que les anciens Péruviens laissaient les bras
libres aux enfants dans un maillot fort

large; lorsqu'ils les en tiraient, ils les met-
taient en liberté dans un trou fait en terre

et garni de linges, dans lequel ils les des-
cendaient jusqu'à la moitié du corps : de
cette façon ils avaient les bras libres, et ils

pouvaient mouvoir leur tête et fléchir leur
corps à leur gré, sans tondjer et sans se bles-

ser; dès qu'ils pouvaient faire un pas , on
leur présentait la mamelle d'un peu loin

comme un api)at pour les obliger K mar-
cher. Les petits nègres sont quoiquefois
dans une situation bien plus fatigante pour
téter; ils embrassent l'une des hanches de
la mère avec leurs genoux et leurs pieds, et

ils la serrent si bien, qu'ils peuvent s'y sou-
tenir sans le secours des bras de la mère ; ils

s'attachent à la mamelle avec leurs mains ,

et ils la sucent constamment sans se déran-
ger et sans tomber , malgré les différents

mouvements de la mère , qui ,
pendant ce

temps, travaille h son ordinaire. Ces enfants
commencent à marcher dès le second mois,
ou i)lutôt à se traîner sur les genoux et sur
les mains : cet exercice leur uonne pour la

suite la facilité de courir dans cette situa-

tion presque aussi vite que s'ils étaient sur
leurs pieds.

Les yeux des enfants se jiortent toujours

du côté le plus éclairé de l'endroit qu'ils

habitent; et s'il n'y a que l'un de
leurs yeux f[ui puisse s'y fixer, l'autre, n'é-

tant pas exerié, n'a.xjucrra pas autant de
force : pour prévenir c^M inconvénient, il

faut jdacer le berceau de façon qu'il soit

éclairé par les pieds, soit que la lumière
vienne d'une fenêtre ou d'un flambeau. Dans
cette position les deux yeux tie l'enfant peu-
vent la recevoir en même temps, et acquérir

par l'exei'cice une force égale. Si l'un des
yeux prend ])lus de force que l'autre, l'en-

fant deviendra louche ;icar l'inégalité de force

dans les yeux est la cause du regar.l louche.

La nourrice ne doit donc donner à l'enfant

que le lait de ses mamelles pour toute nour-
riture, au moins pejidant les deux prenucrs
mois, il ne faudrait môme lui faire prendre
aucun autre aliment pendant le troisième et

le quatrième mois, surtout lorsque son tem-
pérament est faible et délicat. (Quelque ro-

buste ((ue ])uisse être un enfant, il pourrait

en arriver de grands inconvénients, si on
lui donnait d'autre nourriture que le lait de
la nourrice avant la fin du premier mois.

Ln Hollande, en Italie, en Tunpiie et en
généial dans tout le Levant, on ne donne aux
enfants ipie le lait des mamelhis pendant un
an entier; les sauvages du Canada les allai-
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tent jusqu'à l'âge de quatre ou (;in(i ans, cl

quel(juefois jusqu'à six ou sept «as. Dans

ce pays-ci, connue la plupart des nourrices

n'ont pas assez de lait pour fournir à l'ap-

pétit de leurs enfants, elles cherchent à l'é-

pargner, et pour cela elles leur donnent un
aliment composé de farine et de lait, mCnio
dès les premiers jours de leur naissance.

Cette nourriture apaise la faim ; mais l'esto-

mac et les intestins de ces enfants étant à

peine ouverts et encore trop faibles pour
digérer un aliment grossier et visqueux, ils

soulfrent, deviennent malades, et périssent

quelquefois de celte espèce d'indigestion.

Le lait des animaux peut suppléer au dé-

faut de celui des femmes; si les nourrices

en manquaient dans certains cas, ou s'il y
avait quelque chose à craindre pour elles

delà ])art de l'enfant, on pourrait lui don-
ner à teter le mamelon d'un animal , afin

qu'il reçût le lait dans un degré de chaleur

toujours' égal et convenable, et surtout alin

que sa proi)re salive se mêlât avec le lait

pour en faciliter la digestion, comme cela

se fait i)ar le moyen de la succion, parce

que les muscles, qui sont alors en mouve-
ment, font couler la salive en pressant les

glandes et les autres vaisseaux. J'ai connu à

la campagne quelques paysans qui n'ont pas

eu d'autres nourrices cjue des brebis , et ces

I
aysans étaient aussi vigoureux c^ue les

autres.

Après deux ou trois mois, lorsque l'en-

fant a accjuis des forces, on commence à lui

donner une nouriiture un peu plus solide;

on fait cuire de la farine avec du lait : c'est

une sorte de pain (pii disjjose peu à peu son
estomac à recevoir le pain ordinaire et les

autres aliments dont il doit se nourrir dans
la suite

Pour parvenir à l'usage des aliments soli-

des, on augmente peu à peu la consistance

des aliments liquides : ainsi, après avoir
nourri l'enfant avec de la farine délayée et

cuite dans du lait, on lui donne du pain
trempé ilans une liqueur convenable. Les
enfants , dans la [iremière année de leur âge,

sont incapables de broyer les aliments : les

dents leur manquent; ils n'en ont encore
que le germe enveloppé dans des gensives
si molles

,
que leur faible résistance ne fe-

rait aucun elfet sur les matières solides. On
voit certaines nourrices, surtout dans le

peuple, qui mâchent des aliments pour les

faire avaler ensuite à leurs enfants. Avant
que de réfléchir sur cette pratique, écartons
toute idée de dégoût, et soyons persuadés
qu'à cet âge les enfants ne peuvent en avoir
aucune impression; en elfet, ils ne sont pas
moins avides de recevoir leur nourriture
de la bouche de leur nourrice que de ses
mamelles ; au contraire, il semble que la

nature ait introduit cet usage dans plusieurs
pays fort éloignés les uns des autres; il

est en Italie, en Turquie, et dans presque
toute l'Asie ; on le trouve en Amériiiue

,

dans les Antilles au Canada, etc. Je le crois

fort utile aux enfants, et très-convenable à

leur état; c'est le seul movcn de fournir à

leur estomac toute la salive qui est néces-
saire pour la digestion des aliments solides.

Si la nourrice niârlie du pain, sa salive le

détrempe et en fait une nourriture bien
meilleure que s'il était détremjjé avec toute

autre liqueur; cependant cette précaution

ne peut être nécessaire que jusqu'à ce qu'ils

puissent faire usage de leurs dents pour
broyer les aliments et les détremper de leur

propre salive.

Les dents que l'on appelle incisives sont

au nombre ue huit, quatre au-devant de
chaque mâchoire : leurs germes se dévelop-

lieiit onlinairement les premiers; commu-
nément ce n'est pas [)lus tôt qu'à l'âge de
sept mois, souvent à celui de huit ou dix

mois, et d'autres lois à la fin de la première
année. Ce développement est quelquefois
très-prématuré; on voit assez souvent des

enfants naître avec des dents assez grandes
pour déchirer le sein de leur nourrice; on
a aussi trouve des dents bien formées dans
des fœtus longtemps avant le terme ordi-

naire de la naissance.
Le ^erme des dents est d'abord contenu

dans 1 alvéole et recouvert par la gencive;
en croissant, il pousse des racines au iond
de l'alvéole, et il s'étend du côté de la

gencive • le coriis de la dent presse i)eu à
peu contre cette membrane, et la distend
au point de la rompre et de la déchirer pour
passer au travers. Cette opération, ([uoique
naturelle ne suit pas les lois ordinaires de la

nature, qui agit à tout instant dans le corps
humain sans y causer la moindre douleur,
et même sans exciter aucune sensation; ici

il se fait un effort violent et douloureux qui
est accompagné de pleurs fit do cris, et qui
a c|uelquefois des suites fâcheuses : les en-
fants perdent d'abord leur gaieté et leur en-
jouement; on les voit tristes et inijuiets :

alors leur gencive est rouge et gonllée , et

ensuite elle blanchit lorsque la jiression est

au point d'intercepter le cours du sang dans
les vaisseaux ; ils y portent le doigt à tout
moment pour tâcher d'a[iaiser la déman-
geaison qu'ils y ressentent. On leur facilite

ce petit soulagement en mettant au bout de
leur hochet un morceau d'ivoir ou de corail,

ou de quelque autre corits dur et poli; ils

le portent d eux-mêmes à leur bouche, et

ils le serrent entre les gencives à l'endroit

douloureux : cet effort opposé à celui de la

dent relâche la gencive et calme la douleur
pour un instant; il contribue aussi à l'amin-
cissement de la membrane de la gencive,
qui , étant pressée des deux côtés à la fois,

doit se rompre plus aisément; mais souvent
cette rupture ne se fait qu'avec beaucoup
de peine et de dan:-,er. La nature s'o})pose h

elle-même ses ]iro[)res forces; lorsque les

gencives sont plus fermes qu'à l'ordinaire
par la solidité des fibres dont elles sont I is-

sues, elles résistent plus longtemps à la

pression de la dent : alors l'ellort est si

grand de part et d'autre, qu'il cause une
inflammation actom|)agKée de tous ses
symptômes; ce qui est, comme on le sait,

capable de causer la mort. Pour prévenir
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ces aecideiU», on a recours à l'ait ; on coupe
Ja gencive sur la dent : au moyen de cette

petite op(5ration, la tension et rinllatuina-

tioii de la gencive cessent, et la dent trouve
un libre passage.

Les dents canines sont à côté des incisi-

ves au nombre de quatre; elles sortent ordi-

nairement dans le neuvième ou dixième
mois. Sur la lin de la première ou dans le

courant do la seconde année, on voit paraî-
tre seize autres dents, que l'on apiielle

molaires ou indchelières, quatre à côté de
chacune des canines. Ces termes pour la

sortie des dents varient : on prétend que
celles de la mAchoire supérieure paraissent
ordinairement plus tôt; cependant il ariive
aussi quelquefois qu'elles sortent plus tard
que celles de la niâclioire inférieure.

Les dents incisives, les canines et les qua-
tre premières màchelières tombent naturel-
lement dans la cinquième, la sixième ou la

septième année ; mais elles sont remplacées
par d'autres qui paraissent dans la septième
année, souvent plus tard , et quelquefois
elles ne sortent qu'à l'Age de puberté : la

ciiute de ces seize dents est causée par le

développement d'un second germe placé au
fonddel'alvéole, qui en croissant lespousseau
dehors. Ce germe manque aux autres mà-
chelières : aussi ne tombent-elles que par
accident, et leur perte n'est presque jamais
réparée.

Il y a encore quatre autres dents qui
sont placées h chacune des deux extrémités
des mâchoires; ces dents manquent à plu-
sieurs personnes, leur développement est

plus tardif que celui des autres dents; il ne
se fait ordinairement qu'à l'Age de puberté,
et quelquefois dans un Age beaucoup plus
avancé. On les a nommées derits de sagesse;

elles paraissent successivement l'une après
l'autre, ou deux en môme temps, inditférem-
nient en haut ou en bas; et le nombre des
dents en général ne varie que parce que
celui des dents de sagesse n'est pas toujours
le môme : de là vient la différence de vingt-
huit à trentenlcux dans le nombre total des
dents. On croit avoir observé que les fem-
mes en ont ordinairement moins que les

hommes.
Quelques auteurs ont prétendu que les

dents croissaient pendant tout le cours de
la vie , et qu'elles augmenteraient en lon-

gueur dans l'homme, comme dans certains

animaux, à mesure qu'il avancerait en âge,

si le frottement des aliments ne les usait

jias continuellement. Mais cette opinion
paraît être démentie par l'expérience; car

les gens qui ne vivent que d'aliments liqui-

des n'ont pas les dents plus longues que ceux
qui mangent des choses ilurés ; et si quel-
ijue chose est capable fl'user les dents, c'est

leur frottement nuituel les unes contre les

autres plutôt que celui des aliments. D'ail-

leurs on a pu se tromper au sujet de l'ac-

croissement des dents de quelques animaux,
en confondant les dents avec les défenses.
l'ar exemple, les défenses des sangliers
croissent pendant toute la vie de ces ani-

maux ; il en est de même de celles de l'élé-
phant; mais il est fort douteux que leurs
dents prennent aucun accroissement lors-
(lu'elies sont une fuis arrivées à leur gran-
oeur naturelle. _Les défenses ont beaucoup
plus de rapport avec les cornes qu'avec les
dents ; mais ce n'est pas ici le lieu d'exa-
miner ces diflérences, nous remarquerons
seulement que les premières dents ne sont
pas d'une substance aussi solide que
l'est celle des dents qui leur succèdent. Ces
premières dents n'ont aussi que fort peu de
racine ; elles ne sont pas infixées dans la

mAchoire , et elles s'ébranlent très-aisé-
ment.
Bien des gens prétendent que les cheveux

que l'enfant a[)porte en naissant sont tou-
jours bruns, mais que ces premiers cheveux
tombent bientôt, et qu'ils sont remplacés
par d'autres de couleur différente. Je ne
sais si cette remarque est vraie : presque
tous les enfants ont les cheveux blonds, et

souvent presque blancs
; quelques-uns les

ont roux , et d'autres les ont noirs ; mais
tous ceux qui doivent être un jour blonds ,

châtains ou bruns, ont les cheveux plus ou
moins blonds dans le premier âge. Ceux qui
doivent être blonds ont ordinairement les

yeux bleus; les roux ont les yeux d'un jaune
ardent, les bruns d'un jaune faible et brun

,

mais ces couleurs ne sont pas bien mar-
quées dans les yeux des enfants qui vien-
nent de naître : ils ont alors presque tous
les yeux bleus.

Lorsqu'on laisse crier les enfants trop
fort et trop longtemps, ces efforts leur cau-
sent des descentes qu'il faut avoir grand
soin de rétablir promptement par un ban-
dage ; ils guérissent aisément par ce se-
cours ; mais si l'on négligeait cette incom-
modité, ils seraient en danger de la garder
toute leur vie. En permettant aux enfants
de boire de temps en temps un peu de vin

,

on préviendrait peut-être une partie des
mauvais effets que causent les vers, car les

liqueurs fermentées s'opposent à leur géné-
ration; elles contiennent fort peu de parties
organiques et nutritives, et c'est principale-
ment par son action sur les solides que le

vin donne des forces : il nourrit moins le

corps qu'il ne le fortifie. Au reste, la plu-
part des enfants aiment le vin, ou du moins
s'accoutument fort aisément à en boire.

Quekiue délicat que l'on soit dans l'en-

fance, on est, à cet âge , moins sensible au
froid que dans tous les autres temps de la

vie : la chaleur [intérieure est apparemment
plus grande. On sait que le pouls des enfants

est bien j)lus frécjuent que celui des adultes ;

cela seul suffirait pour faire penser que la

chaleur intérieure est plus grande dans la

même proportion , et l'on ne peut guère
douter (pie les petits animaux n'aient plus

de chaleur que les grands par cette même
raison ; car la fréciuence du battement du
cœur et des artères est d'autant plus grande

que l'animal est plus petit. Cela s'observe

((ans les différentes espèces aussi bien que
dans la même espèce; le pouls d'unenfont
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ou d'un homme do pclite slalure est plus

fréilucnt que celui d"une personne aduUe ou
d'un homme déliante taille ;_le pouls d'un
bœuf est plus lent que celui d'un homme, et

celui d'un chien est plus frt^quent; et les

battements du cœur d'un animal encore plus

petit, comme d'un moineau, se succèdent si

promptement, qu'à peine peut-on les comp-
ter.

La vie de l'enfant est fort chancelante jus-

qu'à l'âge de trois ans ; mais dans les deux
ou trois années suivantes elle s'assure , et

l'enfant de six ou sept ans est plus assuré
de vivre qu'on ne l'est à tout autie âge.

11 y a quelque chose d'assez remarquable
dans l'accroissement du corps humain : le

fœtus, dans le se n de lanière, croît toujours

de plus en plus jusqu'au moment de la nais-

sance ; l'enfant, au contraire, croît toujours de
moins en moins jusqu'à l'âge de puberté, au-
quel il croît, ]iour ainsi dire, tout à coup, et

arrive en fort peu de temps à la hauteur qu'il

doit avoir pour toujours. Je ne parle pas du
premier temps après la conceiitiim , ni de
l'accroissement qui succède immédiatement
à la formation du fœtus. Je prends le fœtus
à un mois; lorsque toutes ses parties sont
développées, il a un pouce de hauteur alors;

à deux mois; deux pouces un quart; à trois

mois, trois pouces et demi; à quatre mois ,

cinq pouces et plus ; à cinq mois six pouces
et demi ou sept pouces; à six mois, huit
pouces et demi ou neuf pouces ; à sept mois,
onze pouces et plus ;

'à huit mois, quatorze
pouces; à neuf mois, dix-huit pouces. Tou-
tes ces mesures varient beaucmip dans les

différenis sujets , et ce n'est qu'en prenant
les termes moyens qu'on les a déterminées.

Si les mères nourrissaient leurs enfants,
il y a apparence qu'ils en seraient plus
forts et plus vigoureux : le lait île leur
mère doit leur convenir mieux que le lait

d'une autre femme; car le fiefus se nourrit
danslle sein de la mère d'une liqueur lacleuse
qui est fort semljlable au lait q\n se forme
dans les mamelles. L'eniiint est donc déjà

,

pour ainsi dire , accoutumé au lait de sa
mère, au lieu que le lait d'une autre nourrice
est une nourriture nouvelle pour lui, et qui
est quelquefois assez ditférentede la première
jiour qu'il ne puisse pas s'y accoutumer :

car on voit des enfants qui ne peuvent s'ac-
commoder du lait de certaines femmes; ils

maigrissent, ils deviennent languissants et
malades. Dès qu'on s'en aiierr^iit , il faut
prendre une autre nourrice : si l'on n'a pas
cette attention , ils périssent en fort peu de
temps.

Les enfants commencent à bégayer à douze
ou quinze mois : la voyelle qu^iis articulent
le plus aisément est l'a parce qu'il ne faut
jiour cela qu'ouvrir les lèvres cl jx/usser un
son ;re suppose un petit mouvement (lci)lus,

la langue se relève en haut en même temps
que les lèvres s'ouvrent; il en est de même
(ie l'f, la langue se relève encore plus, et

s'apjiroi'lie des dents de la mâchoire supé-
rieure; Vo demande que la lan;;iie s'abaisse,

et que les lèvres se serrent; il faut qu'elles

s'allongent un peu et qu'elles se serrent

encore plus pour prononcer Vu. Les prs-

mières consonnes que les enfants pronon-
cent sont aussi celles qui demandent le

moins de mouvement dans les organes : le

b, Vin et le p sont les plus aisées à articuler :

il ne faut pour le b et le p que joindre les

deux lèvres et les ouvrir avec vitesse, et

pour i'»i les ouvrir d'abord et ensuite les

joindre avec vitesse : l'articulation de toutes

les autres consonnes suppose des mouve-
ments plus compliqués que ceux-ci, et il y
a un mouvement de la langue dans le c, le

d, le g, VI, Vn, le q, Vr, 1 s et le t; il faut

pour articuler Vf un soin continué plus

longtemps que pour les autres consonnes.

Ainsi, de toutes les voyelles, l'a est la plus

aisée, et de toutes les consonnes, le b , le ;>

et l'm, sont aussi les plus faciles à articuler;

il n'est donc pas étonnant que les premiers
mots que les enfants prononcent soient com-
posés de cette voyelle et de ces consonnes, et

l'on doit cesser d'être surpris de ce que dans
toutes les langues et chez tous les peuples
les enfants commencent toujours par bégayer
baba, marna, papa; ces mots ne sont , pour
ainsi dire , que les sons les jilus naturels à
l'homme, parce qu'ils sont les jilus aisés à

articuler; les lettres qui les composent, ou
plutôt les caractères qui les représentent,
doivent exister chez tous les peuples qui
ont l'écriture ou d'autres signes pour lepré-
sentcr les sons.

On doit seulement oliserver que les sons
de quelques consonnes étant à peu près
semblables, comme celui du b et du ;;, celui

du c et de 1'*-, ou du A' et du g dans de cer-

tains cas, celui du d et du /, celui de Vfel
de Vi- consonne, et celui du g et de Vj con-
sonne ou du g et du le, celui de VI et de Vr.

il doit y avoir beaucoup de langues où ces
différentes consonnes ne se trouvent pas;
mais il y aura toujours un b ou un p, un c

ou un s, un c ou bien un k ou un g dans
d'autres cas, un d ou un t, un /'ou un v
consonne, un g ou un j consonne, un / ou un
r; et il ne peut guère y avoir moins de six

ou sept consonnes dans le plus petit de tous
les alphabets, parce que ces six ou sept sons
ne supposent pas des mouvements bien
conqiliqués, et ([u'ils sont tous très-sensi-

blement ditlérents entre eux. Les enfants

qui n'articulent pas aisément Vr, y substi-

tuent 1'/, au lieu ilu t ils articulent le d,

parce qu'en elbt ces premières lettres sup-
posent dans les organes des mouvements
plus ditïiciles que les dernières; et c'est de
cette différence, et du choix des consonnes
plus ou moins dilliciles à exprimer, (jue vient

la douceur ou la dureté d'une langue. Mais
il est inutile de nous étendre sur ce sujet.

Il y a des enfants ijui à ileux ans pronon-
cent distinctenii'iit et r(''|iètent tmit ce ipi'on

leur dit; mais la ]ilupait ne parlent qu'à
deux ans et demi, et très-souvent beaucoup
plus tard. On remarque que ceux qui corn-
mcncent à parler fort tard ne parlent jamais
aussi aisément que les autres; ceux qui
parlent de bonne heure sont en état a'ap-
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prendre à lire avant trois ans; j'en ai connu
quelques-uns qui avaient eominencé à ap-
prendre à lire à deux ans , ([ui lisaient à
merveille à quatre ans. Au reste, on ne peut
guère décider s'il est fort utile d'instruire
les enfants de si bonne heure : on a tant
d'exemples du peu de succès de ces éduca-
tions prématurées, on a vu tant de prodiges
de quatre ans, de huit ans, de douze ans, de
seize ans, qui n'ont été que des sots ou des
hommes forts communs à vingt-cinq ou à

trente ans, qu'on serait porté à croire que la

meilleure de toutes les éducations est celle

qui est la plus ordinaire, celle par laquelle
on ne force pas la nature, celle qui est la

moins sévère, celle qui est la plus propor-
tionnée, je ne dis pas aux forces, mais à la

faiblesse de l'enfant.

ENFANTS , comment ils apprennent à

parler. Vo>/. Langage.
ENTOZÔAIRES. Voy Génération spon-

T4M'e.
ÉPEAUTRE. — Cette céréale diffère des

autres es|)ôces de froment, [jarce que, môme
après la maturité, les balles ne se détachent
point du grain, et qu'elles y restent au con-
traire adhérentes. Ainsi , avant que d'em-
ployer l'épcaulro h la fabrication du pain, il

faut en detaclier la balle par un moyen ([ucl-

conque. En Allemagne, on se sert de mou-
lins, entre les meules desquelles on laisse

un intervalle; anciennement on employait
des pilons. L'épeaalre paraît avoir été culti-

vée dans l'antiquité. Le mot chitlah de la

Bible, auquel répond le mot arabe chinlah,

a été pris par quelques commenlateurs dans
le sens d'épeautre, mais il signifie aussi fro-
ment, et maintenant encore, dans tout l'O-

rient, on cultive le froment. Les Grecs
avaient deux mots pour indiquer l'éjjeautre :

ôXupa et Ttv» ; car Gallien dit d'une manière
positive {De al. far., lib. i, ch. 2) que rifo a

une envelo])pe connue le c!iuf.a et l'orge; on
peut encore y joinre le mot Çeià qui, suivant
Hérodote (1. ii, c. 3), est synonyme de '6)vpa.

Les Egy"|)tiens ne faisaient usage que de l'é-

])eautre , dédaignant le froment et l'orge,

niais ils faisaient avec ce dernier grain une
boisson fermeutée. H n'est guère possible

de préciser h quelle espèce d'épeautre doi-

vent s'appliquer ces mots ou quelques-uns
d'entre eux. Dans l'Iliade, on ne trouve que
deux fois le mot cîXvpa (5,1!)(), 8, 500), mais
toujours pour indiquer un aliment à l'usage

des chevaux (198), du nombre desquels est

cni^ore l'éiieautre. Dans l'Odyséc, au con-
traire , nous ne trouvons (pie le mot teià

aussi dans deux endroits ('i., 4oot GO'i-), em-
ployé une fois connue aliment pour les che-
vaux, et une autre comme graminée en géné-
ral (10!)). Au tenq)s d'Hérodote, on cnqiloyait
les deux mots comme synonymes, ainsi que
l'attestent les deux passages précédemment
cités. Dans Hipi)ocrate, on ne trouve que
£u«, et-janiais ô'Xvpa, et c'est seulement dans

le livre qui traite des maladies des fennnes
où il est cité avec plusieurs autres uiédica-

ments d'une manière générale. Dans le siè-

cle de Gallien, on ne connaissait plus la vraie

signification de ifà conmie le prouve l'exa-

men des livres précédemment cités. Enfin,
le mot Ç£t« revint dans la langue vulgaire
lorsque les auteurs des Géoponiques écrivi-

rent leur ouvrage ; il indiquait la grande
épeaulre comme Tty» indiquait la petite. J'ai

fait toutes ces citations pour montrer les vi-

cessitudes auxquelles les mots peuvent être

exposés dans leur application à une seule et

môme chose. J'ai voulu montrer aussi que
souvent la connaissance de la valeur véritable

d'une expression einployée par un écrivain

peut servir à fixer l'époque à laquelle il a vécu.

Nous voyons aussi combien il faut de recher-
ches critiques et de tâtonnements pour arriver

à tirer un parti utile des écrits des anciens en
histoire naturelle. Les Romains connurent
l'épeautre dès les temps les plus reculés,

c'est la céréale la plus anciennement cultivée

par eux , comme dit Pline [Hist. nal.,

1. xviii, c. 8). Ils l'appelaient fur, ador, ado-
rcHiu, seinen adorcnm; on lui donnait aussi

fout sinqilement le nom de scmen. Mainte-
nant encore le nom tie l'épeautre varie sui-

vant les divers pays. J'ai ailleurs examiné la

jialrie de l'épeautre et cité le témoignage de
Michaux, qui a trouvé en Perse l'épeautre

croissant s[>ontanément; ce témoignage uni-

que n'a pas une grande valeur.

ÉP1G(<:NÎ:SE. Voij. génération.
EPITHKLÉON ou Epitueuum. Voy. Che-

VEi X m MMNS et Peau.
ESP(i<",KS. Voi/. Genre.
ESQUIMAUX ou KARALIÏS. — Il n'y a

que deux races parmi les aborigè.nes du
nord de l'Amérique que l'on puisse suivre

sur |)resipie toute la largeur du continent,

depuis rOiéaii P;iciliipu'jus(iu'à l'Atlantique:

ce sont les deux races septentrionales des Es-

quimaux et des Athapascas. Il y a chez les uns
et chez les autres jilusieurs dialectes diffé-

rents, mais tous ces dialectes ont ciilre eux
des rapports qui paraîtront surprenants, si

l'on considère la vaste étendue du pays sur

lequel ils sont parlés.

Les Esquimaux, bien que menant la vie

de chasseurs pendant la courte durée de leurs

étés, sont obligés de tirer de la mer leur

principale subsistance ; aussi est-il rare qu'on

en trouve à plus de 100 milles des côtes.

Le nom d'Esquimaux est, selon Charle-

voix, dérivé d'un mot algontjuin ou abena-

fiui, qui signifie : Mangeurs de poisson cru.

Ils se donnentà eux -mômes divers noms dans

les différents lieux, mais la dénomination

de Karalils est la plus générale. Les Esqui-

maux habitent les rivages de toutes les mers,

golfes et îles de l'Amérique septentrionale

situés au nord du fiO' degré de latitude sep-

tentrionale, depuis la côte orientale du Groen-

land par les 20" de longitude jusqu'au détroit

(lf)S) On, siiivaiil le scholiasti^, unec.^irct' de rjriiin (fOO) Dans 1rs (iciix p.nss.iç;ps, le scholiasle l'ex-

ivisin de lor<jc. pliqiip loiiioiiis par ôlvpa. Haiis le premier, Il

Çsià csl inclé avec le xf O.suzov.
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do Behring, par les 1{)7". Dans l'Allaiilique,

ils s'étendent lout le l(in,^ lies côti's du La-

brador jusqu'au déirdil do î5elle-lle et dans

le golfe du lleuve Saint-Laurent. A l'ouest

iiiv même conlinent, on peut les suivre le

long des côtes de l'Oréan Parifique jusqu'à

l'extrémité de la iiéniii'^iile d'Alaska, et de là

jusqu'auprès du mont Sainl-Elias, où ils ont

pour voisins les Kolushiens. Les tribus des

Konceges et des Tschuzzgazzis sont les plus

méridionales que l'on connaisse dans cette

direction (200J, c'est-à-dire celles qui s'é-

cartent le plus du ccrvle polaire le long de

la cote occidentale de l'Amérique du nord.

M. Gallatin estime que la côte lial)itée par

les Esquimaux n'a pas moins de d,VOO milles

de développement, sans compter les golfes

profonds et les détroits.

Nous avons dé. rit ailleurs la forme de crâne

particulière aux Es(piimaux; quant à leurs

autres caractères physiques, ceux que Crantz

fait connaître en jmrlant des Groënlandais
conviennent à toute la race. Il dit que leur

taille est généralement au-dessous de cinq

pie;is ; mais il ajoute qu'ils sont bien faits et

que leurs membres sont bien proportionnés.
« Ils ont communément le visage large et

plat, les pommettes hautes, mais les joues

rondes et pleines; leurs yeux [letits et noirs

sont dépourvus de vivacité; leur nez , sans

être nlat, est petit et fait peu de saillie; leur

bouclie est petite et roiide, et la lèvre infé-

rieure est un peu plus épaisse que la supé-
rieure. Ils ont tous de Ion .;s cheveux épais,

roides et d'un noir de charbon, mais pas de
barbe, [arce qu'ils se l'arrachent. Ils ont les

membres forts, mais les mains et les pieds

petits; la tête grosse, la poitrine élevée et

les épaules larges; ils sont généralement en-
clins à l'obésité. »

Charlevoix a donné une description des
Esquimaux (-201) qui est très-bonne et qui
renferme des détails curieux. Voici en quels

termes il s'exiunme :
-< Il est certain que, de

tous les peu[)les connus de l'Amérique, il

n'en est point qui remplisse mieux que ce-

lui-ci la première idée i|ue l'on a eue en Eu-
rope des sauvages. Il est presque le seul oii

les hommes aient de la barbe, et ils l'ont si

épaisse jusqu'aux yeux, qu'on a peine à dé-

couvrir quelques traits de leur visage. Ils

ont d'ailleurs je ne sais c]uoi d'afl'reux dans
l'air, de petits yeux etfarés, des dents larges

et fort sales, des cheveux ordinairement
noirs, quelquefois blonds, fort en désordre,

et tout l'extérieur fort brut. Leurs mœurs
et leur caractère ne démentent point cette

mauvaise physionomie. Ils sont féroces, fa-

rouches, défiants, inquiets, toujours portés à
faire du mal aux étrangers.

« Leurs cheveux blonds, leurs barbes , la

blancheur de leur peau, le peu de ressem-
blance et de commerce qu'ils ont avec leurs

plus proches voisins, ne laissent aucun lieu

de douter qu'ils n'aient une origine diQé-

(200) Synopsix of llie Imlian trihcx of iVoiV/i

America, bv \\\mvI GxLixtiy. {Arcliivulodia Amcri-
cana, vol. Il, pag. iO.)

rente do celle des autres Américains. » Voy.
RaCKS UIMAINES.
ETAT SAUVAGE. Voy. Educabilité des

ETHIOPIQUE (Race) ou race noire.
— Cette race ,

qui comiircnd IV,000,000
d'individus, est celle qui parait s'éloigner

le plus de la race cam asic|ue. Confinée au
midi de l'Atlas, elle renferme tous les peu-
ples des cotes de l'Afrique australe , les Jo-

lotfes, les Poules ou Foulis, les peuplades

du Sénégal, deSierra-Leone, de Maniguette,

de Loango, d'Andra, du Bénin, du Congo,
de Majombo, des Mandingues, d'Angola, de
Nigritie, du Monomotapa, de Benguela, de
Macoco, du Monoëmugi, de la Cairerie, de
Mozambitjue, de Zanguebar, de Melindre, et

probablement de Tombouctou.
On reconnaît les individus qui la com-

posent à leur tronc mince et étroit, surtout

dans les l'égions des lombes et du bassin ;

à la longueur disproportionnée de leurs

membres thoraciques, surtout dans la région
des avant-bras; à la petitesse de leurs mains,
à la largeur de leurs pieds, grands et apla-

tis; à l'étroitesse et à la compression de leur

tête, dont le derrière se continue insensi-

blement avec la nuque; à la saillie formée
en avant de la face par leurs joues ; à leur

nez large et épaté; au reculement de leur

menton écrasé; à l'épaisseur de leurs lè-

vres, qui, surtout la supérieure, sont ren-

versées et gonflées ; à l'arrondissement du
pavillon de leurs oreilles; à leur front ar-

qué et incliné; à leurs dents incisives su-

périeures, dirigées obliquement en avant;

au défaut de proportion entre leur crâne et

leur fa('e, l'avantage du volume restant à

cette dernière; à Ta teinte noire intense de
leur peau, qui est habituellement imileuse,

et de leurs cJieveux qui sont courts, crépus
et laineux ; au peu d'épaisseur de leur barbe,
à leurs jambes arquées, qui sont pour ainsi

dire dépourvues de mollets; au peu de vo-

lume de leurs fesses ; à la flection habi-

tuelle de leurs genoux, qui, comme leurs

pieds, sont tournés en dehors.

L'embarras oij se trouve la science à l'é-

gard de la classification des populations afri-

caines est difficile ; l'embarras où se trouve

la science à cet égard tient, d'une part, à

l'insuflisance de nos connaissances actuelles

sur la constitution physique de ces nations;

d'une autre part, à la difficulté d'établir des

rapprochements ethn()graplii(iues sur des

échantillons de langage rei iieillis en grand
nombre, et dont les connexilés ou les dif-

férences mutuelles ne sont pas faciles à-

saisir.

Quoi qu'il en soit, nous devons mention-
ner les recherches qui ont été faites pour
distribuer d'une façon méthodique .es tri-

bus à cheveux lisses, les Advèncs et es tri-

bus à cheveux crépus.

Dans la grande division des tribi s leio-

(2(11) Histoire et dcscriplion générale rfi In Nou-
velle France, ~> vol. iii-i".
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triques (à cheveux lisses) on peut recon-
naître comme probablement autochtones :

1° le type Berber, au teint olivâtre, au
nez droit, aux lèvres minces, au visage
arrondi, qui occupe les régions monta-
gneuses du nord et les parties centrales
de Sahara, sous les dénomuiations diverses
de Schelouhh , Berôber, Quol)Ayl, Touâryq,
Sourgjl, etc. Ces peuples se donnent, en gé-
néral, eux-mêmes les noms de Amazygli ou
nobles, de Amâzen; ou libres; 2° le type
qobthe, au teint jaune foncé, au nez court
et droit, aux grosses lèvres, au visage
boufïï, qui tend à s'effacer chaque jour
davantage du sol de l'Egypte. Peut-être ne
devrait-on pas compter parmi les aborigènes
le type kouschyte, au teint noir, au nez
presque aquiiin , aux lèvres minces, au
visage ovale, qui peuple l'Abyssinie et une
partie du littoral de la mer Rouge, sous les

noms de Hhabeschyn , DamVjyl , Schiliou,
Abal)deh ; la plupart de ces divisions, sinon
toutes, se dénommant elles-mêmes Agazyan
ou les pasteurs. Indigènes ou étrangers,
toujours est-il que l'Afrique seule les pos-
sède aujourd'hui; quelques rameaux déta-
chés s'en retrouvent sur la côte du Zangue-
bar et iiarmi les populations Ijerbères.

Entre les Ativènos il faut ranger: 1° les

races arahes r.''iiandues sur les côtes orien-
tales jusqu'à Sofalah et Madagascar , dans
toute l'Egypte, sur la lisière boréale le long
de la Méditerranée, sur le littoral atlantique
jusqu'au Sénégal, et étendues à une assez
grande profondeur dans le désert, dont elles

occupent les profondeurs austro-orientales
;

2° la race turque, clairsemée dans le pays
de la côte septentrionale ;

3" les races euro-
péennes qui ont formé des colonies dissé-
minées sur toute la périphérie et dans les

îles ;
4° enfin sur la plage orientale de Mada-

gascar seulement, des colonies du rameau
malais.
Dans la grande division des espèces oulo-

trique (à cheveux crépus), dont aucun n'est

Advène sur le sol africain , il faut distin-

guer 1° la race holtentote à peau brunAtrc
comme la suie, au nez entièrement épaté,
aux lèvres grosses et avancées, aux pom-
mettes saillantes, au visage de sinj,'e, qui
habite l'extrémité sud-ouest de l'.Vlrique.

Chez la femme, un trait remarquable est le

développement d'une portion de peau élar-

gie qui forme une sorte de tablier naturel,

et celui des fesses , dont l'énorme saillie

semble deslinée à supjiorler l'enfant pen-
dant l'allaitement; 2° la race cafre, au teint

gris noirâtre ou ])lombé , au nez arqué,
aux grosses lèvres, aux pommettes saillan-

tes, qui occupe au nord-est des Hottentots
une i)ortion de l'Afrique australe, ainsi que
la pointe sud do Madagascar; 3° les races
nègres, à peau noire plus ou moins foncée,
au nez généralement épaté, aux lèvres gros-
ses et saillantes, au visage court, aux che-
veux laineux, qui sont répandus depuis les

limites des Hottentots et des eafres jusqu'à
celles des nopulalions léiotriques. Les ca-

ractères spécifiques sont iliversement com-

binés chez les différentes races qui forment
cette division ethnographiciue ; ainsi le
Ouolof, le plus noir de tous les nègres, est
celui dont le nez est le moins épaté, les lè-
vres les moins grosses ; le Moutchicongo,
au contraire, dont le teint est beaucoup
moins foncé, a le nez presque plat, des lè-

vres énormes, et la femme possède à un
degré moindre les monstrueuses propor-
tions de la Hottentote ;

4° enfin la race
felâne, à couleur fannée ou cuivreuse, au
nez saillant, aux lèvres minces, au visage
ovale, qui sous les noms do Fellahs, Fou-
lahs, Fellanis, ou plutôt sous celui de
Peuls , que ces peuples se donnent eux-
mêmes, occupe, au milieu des races nègres,
une zone jarge et ouduleuse, depuis les

rives du Sénégal jusqu'aux montagnes du
Mandara, et peut-être beaucoup plus loin.

Toutes ces races se sont plus ou moins fon-
dues les unes dans les autres sur les limites
mutuelles de leurs cantonnements géogra-
phiques respectifs.

« Lorsqu'on aura mieux étudié les hom-
mes bruns de l'Afrique, a dit M. de Hum-
boldt, et cet essaim de peuples qui habitent
l'intérieur et le nord de l'Asie, et que des
voyageurs systématiques désignent vague-
ment sous le nom de Tatars et de Tschou-
des, les races caucasienne, mongole, amé-
ricaine, malaise et nègre, paraîtront moins
isolées, et l'on reconnaîtra dans cette grande
famille du genre humain un seul type or-
ganique, modifié par des circonstances qui
nous resteront peut-être à jamais incon-
nues. 1)

Nous ne pouvons rapporter ici tout ce qui
a été dit sur la cause de la coloration de la

peau; mais nous mentionnerons les recher-
ches curieuses par lesquelles M. le profes-
seur Flourens a éclairé cette importante
question. Ce savant et jirofond anatomiste
a étudié comparativement la peau d'un In-
dien Charmas, d'un nègre et d'un mulâtre,
et en même temps a recherché des analagies
de structure dans la peau de la race blanche.
C'est par le procédé régulier de la macéra-
tion bien conduit qu'il a disjoint et séj are
les lames ou couches qui surmontent lo

derme dans ces diverses races. Or, d'après
ses dissections, il existe entre le derme et

l'épiderme, sanscomi)ter le corps caiiillaire,

qu'il se propose d'étudîer ultérieurement,
quatre couches distinctes :

1" une première
membrane de nature celluleuse, disposée
par mailles ou en réseau, et qui ne paraît

servir qu'à lier la suivante au derme ; 2° une
seconde membrane de la nature ou du moins
de l'aspect des membranes muqueuses ordi-

naires, portant lo pigmentum à sa surface

externe : c'est le corps muquoux propre-
ment dit; sa face interne est tout hérissée

de prolongements , lesquels traversent les

trous de la membrane celluleuse, et vont se

fiser au derme : ces prolongements sont

très-remarquables; ils forment la gaine des

poils, se portent juscpie sous leur racine,

paraissent constituer la lame interne de leur

bulbe, et n'existent que là où il y a des jjoilf ;
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3° la troisième couche est le pigmentum, ou
la matière colorante, qui n'est point, comme
les autres, une vraie membrane, mais une
couche sécrétée par la seconde membrane

;

i° la quatrième couche recouvrant le pig-

mentum, appartient à l'épiderme, dont elle

constitue la seconde lame ou lame interne.

M. Flourens a trouvé toutes ces parties

dans la peaa des trois races colorées soumi-
ses à son étude. Sur la peau du blanc, dans
le mamelon, il a même retrouvé un germe
de la couche pigmentale, toute semblaole à

celle de l'Américain et du nègre; elle était

unie à la lame ou membrane de l'épiderme
interne, et cette lame interne présentait

de même des prolongements qui la fixaient

au derme.
On conçoit d'ailleurs, d'après la structure

de la peau des races colorées, comment un
vésicatoire n'enlevant que les deux épider-

mes , le pigmentum subsiste; on conçoit

même que le pigmentum puisse être enlevé
et se rej>roduire tant que la membrane qui
en est le siège n'est jioint altérée ; mais si

la membrane est enlevée et si le derme est

atteint, la cicatrice qui succède à la blessure
doit être blanche.
M. le docteur Forichon a fait remarquer

avecjustesse qu'en considérant cette infinité

de nuances que nous offre la couleur des
rares humaines, on arrive à cette conclu-
sion, que non-seulement l'on ne peut pas
aujourd'hui assigner la couleur primitive
de l'espèce humaine, et déterminer

, par
conséquent, la race qui en est le plus éloi-

gnée ; mais qu'on est même conduit à recon-
naître qu'il est dans la nature de cette espèce
d'être sujette, comme beaucoup d'animaux,
à prendre des variétés de teintes fort diffé-

rentes.

Pour constater le défaut d'uniformité et le

peu de constance de la couleur de la peau,
il n'est pas besoin de se transporter du pôle
à l'équateur, et d'attendre que l'on ait ren-
contré des peuples de couleur opposée; il

suffit d'o])servcr que dans un point très-li-

mité occupé par la race blanche, on trouve
des familles ou des individus à teint olivAtre,

tandis que tout près d'eux d'autres sont
d'une blancheur qui iiorto en même temps
et sur la peau et sur la chevelure, etc.

Pour aborder le point anatomique, à quoi
tient en effet le phénomène de la couleur
des téguments? A la production d'une sé-
crétion. C'est toutsimplcment le dépôtd'une
matière inorganique, versée plus ou moins
abondamment à la surface de la peau. Or,
nous forons remarquer en passant que les
sécrétions sont de toutes les fonctions de
l'économie les plus sujettes h éi)rouvcr des
modifications; la qualité de leur produit
peut, à l'égard de plusieurs, être compbte-
mont dénaturée, et chez toutes la quantité
est sujette à varier. La sécrétion de la bile,

surtout, est celle qui est le plus facilement
et le plus fréquemment troublée. Qui ne
sait pas qu'après un emportement , une
frayeur, même celle que peut causer un
songe, les éléments de cette oroduction, or-

dinairemeni versés dans le tube intestinal,

sont tout à coup répandus dans l'économie,

et que la peau alors en est particulièrement

colorée. Sans nous arrêter en ce moment à
rechercher d'après ces faits si la peau n'est

pas chargée, dans l'économie, d'une fonc-

tion dépuratoire, puisque, comme les sé-

crétions de ce genre, elle porte à la périphé-

rie du corps une matière inorganique, nous
nous bornerons à observer que la sécrétion

de la matière colorante de la peau est très-

sujette elle-même à varier d'intensité. L'âge,

les passions, l'état de grossesse, les mala-
dies, peuvent la suspendre, la diminuer ou
l'accroître, et, par une disposition originelle,

telle ou telle partie des téguments peut sé-

créter plus ou moins de pigmentum. La ma-
tière colorante est-elle en petite quantité,

le sujet a une peau très-blanche, les yeux
bleus et la chevelure lilonde. Augmente-
t-elle un peu, c'est la couleur chAtain

qu'elle produit; si elle est plus abondante,
les yeux et les cheveux sont noir-;, et la

peau est brune. Nous avons déjà dit que,
quoique cette matière colorante existe dans
la peau de toutes les races humaines, ce

n'est cependant que dans les nègres que sa
substance se montre d'elle-même. Ce qui
donne lieu de soupçonner que la couleur du
nègre ne tient pas seulement h la teinte plus

foncée de cette matière, mais qu'elle peut
dépendre aussi de la quantité.

Le pigmentum manque chez le foetus jus-

qu'à une éi)oi[ue très-avancée de la vie in-

tra-utérine ; et cliez les peuples noirs, bruns
ou cuivrés , la peau est encore, quelque
temps après la naissance, de même eouleur
que chez les enfants de la race blanche :

les négrillons ne naissent jias noirs comme
leurs pères, ce n'est que plus tard qu'ils se

colorent; ils sont d'abord d'un blanc jau-
nâtre.

M. de Humlioldt rapporte que dans lo

nord-est de l'Amérique, on rencontre des
tribus chez lesquelles les enfants sont blancs

et ne prennent qu'à l'âge viril la couleur
bronzée des indigènes du Pérou et du
Mexi(iue.
Du reste, le pigmentum n'entre pas si es-

sentiellement dans la constitution iki nègre,

que la suppression de ce produit ne s'oh-

serve assez fréquemment chez des individus

de sa race. Il n'est pas rare de trouver des

nègres chez lesquels la matière colorante

n'est produite que dans certaines proportions

des téguments, tandis t[ue dans d'autres

parties la peau est parfaitement blanche. Les
nègres (|ui pré.sentent cette j)articularilé

remar(iuable sont apj/elés hommes /j/ps.

, Voici donc à quoi se réduit ce i)liénomèno,

(jui paraît d'abord si étonnant dans la cohi-

ration du nègre : à une sécrétion, à la jirc-

sence d'une matière inorganiiiue (pii, par
sa nature, peut être iroduiteplus ou moins
aliondanmient, et qui peut même être sup-
nrimée entièrement, so t que l'on considère
l'alliinisme originel comme un arrêt de dé-
veloppement portant sur l'organe sécréteur

lui-même, ou seulemeul comme une sup-
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pression de la iiialière colorante, dernitre

opinion, (pii parait préfc^rahle et qu'il faut

au moins ailo()ter pour lalbinisnio qui sur-

vient chez les ailultes.

Grâce aux progrès de la raison humaine
et au perfectionnement des sociétés moder-
nes, on n'en est plus, de nos jours, à con-
tester aux nègres une commune ori|;ine avec
nous. Kenongant pour jamais à l'etlroyablo

délinition que le code romain donne de l'es-

clave, non tain viles qnain nulli suiil, la phi-

losopliifi et la pc.'itique ont prononcé de
concert l'affranchissement de tout un peu-
ple, de toute une race éparse dans les colo-

nies des deux Indes. Elles ont ainsi donné
ra^^on aux recherches de la science, (jui

établissent l'unilé or,^anii[ue de l'uspére hu-
maine, et cjui expliquent Tinférionté intel-

lectuelle de ceriains peuples par rinfluence

exclusive mais continue du climat, de la ma-
nière de vivre, des rapports sociaux, et, sur-

tout, par rahscnee de la civilisation, cette

source si féconde de lumières et de perfecti-

bilité.

Quoi (lu'on en ait voulu dire, en effet, il

est évident que la Providence n'a pas limité

les aptitudes intellectuelles des familles de
la ra; e noire. Si Ton s'arrête à l'état station-

naire de leur esprit, à travers tant de siè-

cles, on est, il est vrai, porté à leur suppo-
ser une infériorité morale; mais q.ui nous dit

que ce ne sr)it pas l'effet du défaut d'exer-

cice de leur intelligence, et qu'il n'en soit

j)as de leur cerveau comme de leurs bras,

ordinairement moins dévelopi:és que leurs

jambes, qu'ils exercent davanta.e.

Et que son!, après tout, ces races humai-
nes par lesquelles on n'a eu si lonj;temps

que violences et iniquités? Ce sont tles èlres

l'omme nous, que l'abjection dans l.iquclie

ils viven n'empêche jias de ressentir les

liorreurs de leur sort, et dont le cœur liout

du désir de se ven^'er des humiliations et

des ouïrajes de la servitude.

Ce sont des esclaves, dira-t-on ; ils sont
noirs, leur nezestépalé, leurs cheveux sont
crépus, leur o leur est étrange; ce sont des
êtres intermédiaires entre l'homme et les

animaux, des êtres voués au joug par leur

infériorité native... Mais quoi 1 au lieu d'ac-

cepter si lé.^èrement des so|ihismes dictés

par ror,.;ucil et la cupidité, que ne cherche-
t-on dans l'inégalité des degrés de civilisa-

lion la ditférence de conformation entre les

races ?

Bien ne prouve mieux la justesse de cette

exi)lication que la perfectibilité constante

de la race noire. Toutes ses tribus, en elfet,

no sont pas restées h l'état sauvage ; quel-

ques-unes mômes sont entrées dans les voies

de la civilisation. Les voyageurs qui ont
exploré réeenuiient l'Afrique centrale ont
rencontré des villes et des villages peuplés
de nègres très-laborieux, hos|)itali('rs et

imrfaitement policés. La puissante nation
des Aclianli(!S (Jars la Nigrilie mai'itime\
par cxeuq)!e, a pris depuis qa» 1 pies années
un ra;;i.le et hriUant essor, et les Anglais,

vaincus par elle, ont été sur le point d'aban-

donner tous leurs établissements '^sur la

Côte d'Or.

Comment d'ailleurs refusera la race noire
les facultés divines d'une intelligence qui
s'est révélée par de si éelatantes soudainetés
chez des individus qui lui a|)|>artiennent?...

Michel Lando, à Florence, Mazaniello, à
Naples, furent-ils des chefs plus étonnants
d'une révolution populaire que Toussaint
Louverture, Dessalines, Christophe et tant

d'autres Spartacus, qui, nés dans les chaî-
nes, s'élancèrent d'unlxmil au (iremier ran^;,

et, sans autre guide que les inspirations

d'un génie inculte, se montrèrent à la fois

hommes de guerre, politiques habiles et lé-

gislateurs profonds.
A l'appui des réflexions qui précèdent je

dois l'apjieler que les travaux de la |)liysio-

logie moderne s'accordent tous à constater
l'égalité du développement de l'organe céré-

bral chez tous les i)euples; le savant [ii'ofes-

sour Tiedmann a mis ce fait hors de doute
dans un mémoire publié par lui à l'occasion

des débats soulevésdansle parlement liritan-

nique par la question de rémancij)ation des
nègres. Nous ne pouvons résister au ùésir

de donner un extrait de cet ouvra :,o remar-
qualile, dont les matériaux ont été trouvés
dans les grands musées de l'Allemagne, de la

France, de l'Angleterre, de l'Ecosse et de
l'Irlande.

L'auteur s'est posé ces deux questions :

1" Le cerveau du nègre diflere-t-il du cer-

veau de l'Européen?
2° Le cerveau du nègre ressemble-t-il plus

à celui de l'orang cjue le cerveau de l'Euro-

péen ?

Nous ne dirons rien ilu poids absolu du
cerveau, attendu qu'il est dillicile ue trou-

.

ver une moyenne exacte de ce poids, com-
parativement au poids absolu du corps. Cotte

moyenne était, chez (piatorze indivi>lus, de
3 livres (livres de 12 onces) et 10 onces ou
'i-6 onces. Onant à son poids relatif, nous
avons déjà montré que l'homme est dépassé

par plusieurs animaux : l'éléphant, la ba-

leine, quelques espèces de sin;;es et de ron-

geurs, et la pkqiartdes oiseaux ont, propor-

tionnellement au jioids de leur corps, un
cerveau plus volumineux (]ue l'homme.

Mais de tous les animaux, l'homme est

celui qui a le cerveau le plus développé pro-

portionnellement à la moelle épinière etaux
nerfs qui en partent.
Poids du cerveau du «rgrre.—D'après Sœm-

mcring, le cerveau de deux jeunes nègres

pesait, l'un hi onces 3 gros, l'autre h6 onces

et I; cet anatomiste observe qu'il n'a pas

toujours trouvé le cerveau aussi développé

chez l'Européen. Mascagni cite un cerveau

nègre qui pesait 42 onces ; Astley Cooperena
trouvé un pesant k9 onces. Tiedmann con-

clut de ces faits et de ses i)ropres observa-

tions, que l'opinion des auteurs qui préten-

dent que le cerveau du nègre pèse moins
que celui de l'Européen n'est rien moins que
prouvée.

^ _

•

Ciipnritr crânienne du ncgre comjnirc'e à

celle des autres races. — Cotte évaluation est
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sans contredit la plus rigoureuse de toutes.

L'auteur commençait par peser des tôtes

bien sèches, après en avoir bouché exailc-

ment toutes les ouvertures, puis il les rem-

plissait de grains de millet et les pesait do

nouveau.
Voici les résultats obtenus:

Race iihjre.

Hommes : 53 nègres, capacité variant en-

tre 5'i- onces 2 gros 33 grains, et 31 onces

55 gros 16 grains.

4 Cafres, entre 43 onces et 37.

7 Hottentots, entre h1 onces et 32.

5 Mulâtres, entre 48 onces et 3.'i..

Femmes : 12 né,j;resses, entre 38 onces

6 gros 30 grains, et 24 onces 7 gros 3!) grains.

1 Cafre, 39 onces 1 gros.

4 Hottentotes, entre 33 et 31 onces.

1 Mulâtre, 34 onces G gros et Itj grains.

Race caucnsique.

Chez cent quatre-vingt-dix hommes la ca-

pacité a varié entre lu onces 3 gros .% grains

(Ci)sai^iicdu Don), et 27 onces 6 gros 30 grains

(Jliniioit). —Chez vingt et une femmes elle a

varié entre 40 onces 6 gros 20 grains [Hol-

landaise], et 28 onces 4 gros 24 grains (///)i-

f/oKc). L'auteur fait remarquer la petitesse

du crAne des Hindous en général, ojjserva-

tion déjà faite par Patterson, qui disait que
le crâne de l'Hindou est à celui de l'Eui'O-

péen comme 2 est à 3.

Race momjoUque.

Chez quarante-six liomn)es, entre 49 on-
ces 1 gros 22 grains [Esqiiiinaii.r] et 13 on-

ces 5 gros 24 grains [Baschkir); chez trois

femmes, entre 36 et 31 onces.

Race américaine.

Chez trente hommes, entre 59 onces (un
Rolocudo) et 36 onces 1 gros 44 grains (//!-

dien de Joicai/); chez quatre femmes, entre

40 onces 5 gros 22 grains (Shcnok) et 31 on-
ces 43 grains (une liotocudo)

Race malaise.

Chez quatre-vingt-dix-huit hommes, entre
49 onces 1 gros "45 grains (indigène de l'île

Huaheine'j, et22onces2 gros (île d'Amf/ofHf);

et chez dix femmes entre 41 onces (Java-
naise), et 19 onces 2 gros 49 grains (fenune
de Lasker).

Résultats comparatifs.

La capacité crânienne a varié entre 59on-
ces (un Américain) et 13 onces (un Mon-
g:d).

Sur quatre cent trente hommes de toutes

les races, la capacité crânienne s'est trouvée
dans le |)lus grand nombre entre 42 et 32 on-
ces; savoir:

Chez ()4 sujets sur 70 de la race éthiojiiqne;

1V4 — 186 — caui^asi |ue;

29 — 45 — mongoli)ue;
20 — 31 — américaine;
63 — 98 - malaise.
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Il y a eu au-dessus de 42 onces :

5 hommes de la race éthiopique ;

42 — caucasique:

10 — mongole;
7 — américaine;

21 — malaise,

et au-dessous de 32 onces : 1 nègre, 1 cauca-

si(iue , 3 américains , 7 mongols et 13 ma-
lais.

Pour les femmes, la capacité crânienne a

varié entre 41 et 19 onces.

Sur 56 femmes elle s'est trouvée le plus

souvent entre 38 et 30 savoir:

Chez 17femmessurl8delarace éthiopique;

19 —
3 —

22
"3

— cuucasique;
— mongole
— américaine;
—

• malaise.!

: 1 négresse, 2 cau-
7 — 10

Au-dessus de 38 onces

casiques et 3 malaises ;

Au-ilessous de 30 onces: 1 négresse,

1 caucasique et 3 malaises.

Ainsi ,
pour ce qui concerne la capacité

crânienne, il n'est pas exact de dire que
celle du nègre soit toujours inférieure à

celle de l'Européen.
L'auteur étuciie ensuite le cerveau du nè-

gre, iiuis celui de l'orang-outang. Il fait

voir qu'il n'existe aucune diff'érence essen-

tielle entre le premier et celui de l'Euro-

péen, et qu'il est faux de dire que les nè-
gres ont la moelle épinière plus épaisse et

les nerfs plus volumineux.
Quant au cerveau de l'orang-outang:
1° H est plus petit que celui de l'homme,

et sous le rajjport de son poids absolu et

sous le rapport de son poids considéré rela-

tivement à la masse du corps.
2° Ce même cerveau est le plus petit,

considéré proportionnellement aux nerfs.
3° Les hémisphères sont plus petits pro-

portionnellement à la moelle allongée, à

la moelle épinière, au cervelet, aux tu-

bercules quadréjumeaux et aux corps striés.

4" Les circonvolutions sont moins nom-
breuses et les anfractuosités moins pro-
fondes.

Conclusions. — 1° Le cerveau de nègre
est, terme moyen, aussi volumineux que
celui de l'Européen et des autres races ;

seulement, chez les Européens et les Ma-
lais le poids du cerveau dépasse le plus sou-
vent la moyenne.

2° Les nerfs crâniens ont le môme volume
que chez l'Européen, contrairement à l'opi-

nion de Sœmmering.
3" La moelle épinière, la moelle allongée,

le cerveau et le cervelet ont la même dis-

position et la môme structure que chez

l'Européen; seulement les hémisplières du
cerveau sont un jieu moins épais.

4" Le cerveau du nègre ne ressemble pas

f)lus au c('rv(!au de l'orang-outang que celui

de l'Européen, si l'on excepte la'disposition

un peu plus symétrique des circonvolu-
tions ilu cerveau du nègre ; ce qui n'est

pas encore reconnu ctuume ,in caractère

(•f)nstant.

La divivision de la race noire en ra-
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meaux a éfé élsblie cl"a[)rès la distribu-
liou géoijrapliiqae des tribus c]ui la com-

ETH tm
posent. Ce sont les rameaux Occidental et

Oriental.

RAMEAU OCCIDENTAL.
47,000,(100.

Ilahile la partie de l'Afiique située

an sud du i[iand désert de Sahara;
il forme les populations qui sont
Irausporlées en Atnérique.

Qudlie Familles.

FAMILLE tELI,A>E.

9,000,000.

,
Habite la Sénégambie. Teint basané; cheveux assez longs. Pro-

Ipres

à la civilisation.

FAMII.LF. f.AFRE.

15,000,000.
Chevenx laineux et teint noir; mais des formes nui se rappro-

chent de la race blanche.

FAMILLE IIOTTENTOTE.

8,000,000.
Teint jaunâtre, au lieu d'être Fioir.

FAMILLE MÈr.RE.

13,000,000.
Forts , robustes, dociles et indolents. Tête étroite ; cràiie ré-

' tréci.

VoiJ. HOTTENTOTS, CafRES, CtC.

La famille nègre forme la plus grande par-
tie de la population de l'Afrique ; elle s'é-

tend dans le Soudan, la Sénégaïubie , la

Guinée, le Congo et la majeure partie dii

centre de la péninsule méridionale. Ce sont
aussi les nè^çres qui comj)osenl, en général,
les populations noires transportées dans
d'autres contrées.

Cette race doit être extrêmement féconde
dans sa patrie ; car la quantité d'esclaves que
Ton en a exportés pour l'Amérique, et que
Ion exporte encore pour les pays où ce
commerce criminel n'a pas été défruit, est

réellement prodigieuse, et cependant les

contrées babitées parles nègres sont encore
très-peuplées. Ils sont généralement doci-

les et in iolents ; mais ils sont forts et ro-
bustes , et deviennent laborieux lorsqu'ils
sont forcés de travailler.

La plupart sont encore soumis aux su-
perstitions du félicbisme le plus grossier;
d'autres, surtout dans le nord, ont embrassé
l'islamisme

; quelques-uns , dans le Congo ,

ainsi que ceux d'Amérique , sont censés
avoir embrassé le cbristianisme ; mais cette

conversion ne consiste souvent qu'en une
adoration de la croix, comme fétiche, sans
rattacher à ce glorieux symbole les souve-
nirs mystérieux et les idées consolantes qui
en sont inséparables pour les véiilables
croyants.

Les mulâtres sont des individus nés d'une
négresse et d'un bl.inc ou d'une blanche et

d'un nègre ; ils ne dilfèrent des nègres, en
général, que {larune coloration noire beau-

coup moins foncée. Le mélange successif
des mulâtres et des nègres a donné lieu h
des complications de variétés assez inextri-

cables, qu'un auteur cité par Buffon a déjà
essayé d'éclaircir dans le passage suivant.

« Il faut absolument, dit-il , quatre géné-
rations mêlées pour faire disparaître entiè-
rement la couleur des nègres, et voici Tor-
dre que la nature observe dans les quatre
géiiéraiions mêlées :

« 1° D'un nègre et d'une femme blanche
naît le mulâtre à demi noir, à demi blanc, à
longs cheveux.

« 2° Du mulâtre et de la femme blanche
provient le quarteron, basané, à cheveux
longs.

« 3° Du quarteron et d'une femme blan-
che sort l'octavou , moins basané que le

quarteron.
« 'i° De l'octavon et d'une femme blanche

vient un enfant parfaitement blanc.
« 11 faut quatre filiations en sens inverse

pour noircir les blancs.

« 1° D'un blanc et d'une négresse sort le

mulâtre à longs cheveux.
« -2" Du mulâtre et de la négresse vient

le quarteron, qui a trois quarts de noir et

un (juart de blanc.

« 3" Du quarteron et d'une négresse pru-
vient l'octavon, qui a sept huitièmes de noir

et un builicme de blanc.
« i' De cet octavon et de la négresse vient

enfin le vrai nègre , à cheveux entortillés. »

A'irey a résumé ses idées sur cette ques-
tion (liflifile dans le tableau clair et pré-

cis (pie nous leproduisons.

rnonciTS oc c\sti>.

Blanc el noir.

Blanc et niiilAtrc.

Noir et mulâtre.
Blanc et terreron.

^()ir et terceron.

Blanc il qiiarh'i-on.

Noir et quarteron.

M: làlre.

TiT.eron S.dlalras.

Grille ou ^ambo.
Ouarleron.
Quaileron Saltalras.

Quinleron.
Quiateron Saltatras.

Vl.C.nt DU MitLANGE.

1;'2 blanc 1/2 noir.

ô/l blanc 1/4 noir.

ô/l noir 1/1 blanc.

7/S blanc 1/8 noir.

"/S noir 1/8 blanc.

t."i/l(> lilaiic 1/16 noir.

l.'l/UI noir I/IG blanc.

Le rnmeau orientnl de la race noire com-
prend tous les nègres qui habitent la partie

occiijenlale de
l'Asie.

rOcéanie et le sud-est do
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Le tableau suivant en dorme les subdivisions.
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RAMEUl OUIKNTAL.

1,000,000.

Habite là partie occidoiitalo

de l'Océaiiio , au siid-esl de

l'Asie. Ils vivent en triliiis sau-

vages, qui ont chacune un lan-

gage diii'ércnl.

Deux familles.

I

Saloinnniens

^

Papous.

FAMI1.I.F. PArOlU-NNE

550,000.
(
Fidjiens.

Ces peuplades sont en rapports nom- ) iy,

''"',•'. |.'^""""*-

Iirenx avec les Mutins et les A/boueyrs ; Te!:'.'. .!!„'.'!
.':"'*•

toutefois , elles sont féroces el canni
I liales.

FAMir.I.E ANPAMfNE.
()50,000.

Peuplades refoulées dans des nion-
lagnes d'accès diilicile ; elles sont en
iliosiililés continuelles avec les peuples
'voisins.

A. des Aùanians.
A. de rin<lo-Cliine.

A. de Lu/.oM.

A. de la Nonvelle-Ouinéo.
A. (le la ^onvelle Hollande.
A. de Van-biénien.

Les peuplades qui constituent la famille

papouenne n'habitent que de petits îles ou
les côtes des grandes îles dont l'intérieur est

occupé par l'autre famille. On y distingue

deux subdivisions : l'une qui se rapproche
des Malais, ce sont les Papous, dans l'archi-

pel de la Nouvelle-Guinée ; l'autre qui se

rapproche des ïabouens, et qui occupe les

îles Fidji, les Nouvelles-Hébrides, la Nou-
velle CaJédonie et l'archipel de Salomon.
Les Papous sont uneassz belle variété de

nègres océaniens, quoiqu'ils aient des mem-
bres très-grêles-, leur taille est moyenne et

leur peau d'un noir luisant ; leur chevelure,
très-éiiaisse et très-frisée , leur donne un
aspect repoussant; on leur trouve beaucoup
de ressemblance avec les noirs Changalas de
l'Abyssinie. Ces sauvages, inoins abrutis

que les autres, monlrent une grande adresse
à gouverner leurs pirogues, (pii sont ornées
de sculptures élégantes; ils ont des temples
et des idoles auxquelles ils rendent un
culte religieux. Les Malais et les Chinois
eulretiennent avec les Papous un commerce
assez actif, et en retire surtout des oiseaux
de paradis, des trépangs, des loris vivants,

des écailles de tortue, du tabac, el surtout
des esclaves.

Les Fidjiens, quoique assez avancés dans
a civilisation, sont de féroces antropopha-
ges; ils ont des lois , des arts, et forment
parfois un corps de nation. L'amiral d'Ur-
ville les met au premier rang parmi les

peuples des races océaniennes , et vante
leur progrès dans la navigation.

La famille andamèiie réunit les noirs orien-
taux, qui présentent d'une manière tranchée
les caractères distinctifs de leur race. Les
peuplades sont presque in<ronnues , parce
qu'elles sont pres(juo toutes refoulées dans
des montagnes d'accèsdilticile, où elles vivent
en état d'hostilité continuelle avec les peu-
ples voisins.

A peine trouve-t-on chez ces jieuplades
les premiers germes de celte industrie qui
seule a fait de l'homme le véritable maître
de tous les êtres animés; dans le naturel de
la Nouvelle-Hollande elle s'est limitée à la

confection de quelques instruments de
guerre, dédiasse et de iiôche. Du reste, il

est demeuré complètement étranger aux
moindres notions d'agriculture, d'éconoiuie
domesti(iue et même fie nauticjue. Dans les

tribus les plus avancénis il est seulement ar-

rivé au point de se construire des huttes en
écorces ou en brancliages.

Au physique cette variété de l'espèce hu-
maine est aussi maltraitée qu'au moral.
Stature petite et débile , membres grêles et
sensiblement disproportionnés avec le reste
du corps : ventre souvent proéminent de la
manièrelaplus disgracieuse ;nez très-écrasé,
narines larges; yeux petits et enfoncés dans
leur orbite, lèvres épaisses, mâchoires sail-

lantes, bouche d'une largeur démesurée,
front souvent comprimé du haut en bas,
barbe noire, toufl'ue et hérissée, voilà ses
traits les plus ordinaires. Quant au teint, il

varie de la couleur de cuivre très-foncé jus-
qu'au noir peu intense , de manière à pré-
senter le plus souvent la nuance fuligineuse
Les cheveux, souvent longs et lisses, sont
quelquefois frisés , mais ne deviennent ja-
mais tout à fait laineux, comme dans le nè-
gre africain. Cependant ce tableau repous-
sant du type général Néo-Zélandais subit
parfois des modifications. Certaines tribus
dans l'intérieur de la Nouvelle-Galles du
Sud ,• du côté du lac George, malgré leur
petite taille, ont des traits, moins dilîormes,
surtout des membres beaucoup mieux pro-
portionnés. Oxley cite comme bien supé-
rieurs aux naturels de Port-Jakson ceux de
la baie Moreton; suivant Tuckey, les habi-
tants du Port-Western seraient dans le même
cas;d'Urville rend un semblable témoignage
des sauvages de la baie Jervis. Tant (ju'elles

sont jeunes, les femmes ont des traits moins
rebutants et des formes plus simples et plus
gracieuses que les hommes ; mais ce peu do
fraîcheur disparaît au premier enfantqu'elles
mettent au monde, et bientôt elles devien-
nent plus hideuses même que les hommes.
Les deux sexes se frottent habituellement la

peau avec de l'huile de poisson, ce qui leur
fait contracter une odeurinsupportaMe. Pour
cela ils se contentent souvent de laisser rô-

tir dans leur chevelure les entrailles d'un
poisson à l'ardeur du soleil , jus(|u'à ce que
l'huile en découle sur leur visage et sur
tout leur corps. Quelque dégoiltantes (pi'elles

soient, ces onctions ont au moins pour eux
l'avantage de les garantir des piqûres des
moustiques, qui fourmillent en plusieurs
endroits.

La vue de ces insulaires est singulière-
ment perçante, et ilsontde très-belles dcnt.s ;

sans être robustes, ils sont agiles et alertes.
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ils grimpent avec une facilite surprenante à

la cime des plus-grands arbres, pour y cher-

cher des écureuils volants et des opossums,

on recueillir du miel et des chenilles.

Ceuï qui habitent les côtes trouvent de

gran les ressources alimentaires dans les co-

quillages et les poissons que leur fournit la

mer. Mais ceux de l'intérieur sont obligés

de se contenter de racines de fougères , de

quelques tubercules, et des oiseaux qu'ils

peuvent surprendre ; ils ont souvent recours

aux serpents, aux lézards, aux chenilles et

aux vers, qu'ils se contentent le plus sou-
vent d'exposer un moment K la flamme do

leur foyer avant de les dévorer. Quand ils

peuvent prendre un kangourou dans leurs

filets, ou le tuer à coups de lance, c'est une
bonne fortune pour eux, mais cela arrive

rarement. Le cadavre d'une baleine échouée

leur oft're matière à d'amples festins , et ils

ne la quittent que lorsque la chair est tom-

bée dans un état complet de putréfaction.

Habiluellem.ent nus , ils portent quelque-

fois de courts manteaux en peaux de kan-

gourou, grossièrement cousues ensemble,

mais qui laissent entièrement à découvert

tout le devant du corps. Leurs ornements
consistent en os de poisson ou d'oiseaux,

plumes, morceaux de bois, touti'es de poil,

et dents d'animaux qu'ils fixent dans leur

chevelure au moyen d'une sorte de gomme.
Chez la plupart d'entre eux , un os traverse

la cloison des narines. Leur plus brillante

toilette a lieu quand ils se barbouillent de

noir, de rouge ou de blanc , lorsqu'ils se

préparent pour le combat ou pour quelque

cérémonie importante. La forme et la cou-

leur des dessins sont en outre des marques
uisiinriives des tribus. Ils ont un ornement
)ilus diualile, mais en même temps plus pé-

nible à acquérir ; c'est le talouage en relief

opéré sur leur corps au moyen d'enlaiiles

profondes, dont les cicatrices forment diver-

ses sortes de figures. Ces marques sont des

distinctions fort honorables. En ceriains en-

droits, notamment aux environs du Port-

Jackson, les jeunes gens doivent perdre une
des dents de devant , et le privilège d-'arra-

cher ces dents parait être dévolu à une classe

particulière d individus qui prennent le ti-

tre de /.-crref/aï. Cette opération est accom-
pagnée de cérémonies bizarres, qui annon-
cent que c'est une sorte d'initiation aux oc-

cupations et aux fatigues de leur existence.

En outre, ce n'est qu'après l'avoir subie que

les jeunes gens sont admis à tous les privi-

lèges de l'âge viril. De leur côté, les jeunes

•iltes, dans un âge encore tendre, doivent

subir l'amputation de deux phalanges du
petit doigt do la main gauche. Un but mys-
ti(iue préside-t-il aussi à ce sacrifice, ou bien

est-ce simplement, comme les naturels l'af-

lirmaienl à l'amiral d'Urville , pour faciliter

auKfem:ues le maniement de leurs lignes

de pèche?...
l'ourles tribus les moins sauvages, les

habitations consistent en huttes en forme de

ruches, conslruiles avec des morceaux d'c-

corcc convergeant nu fomm?1. Ce!te pre-

mière charpente est recouverte d'une cou-
che de terre, puis d'une autre couche d'her-
bes marines qui rend ces gtles impénétrables
à l'eau; là tous les individus de la môme
famille se retirent et dorment pèle-méle
confondus. Plus souvent ces huttes ne sont
que de simples ramées en bran 'hages cou-
verts de feuilles de xanthorrhéa. Quelque-
fois même l'habitant des bois se contente
d'une simple é orce arrachée à l'arbre voi-

sin qui sert à l'abriter contre les injures
de l'air.

Quelques-uns , nouveaux Troglodytes ,

mettent à profit les grottes que leur offre la

nature. Sur la petite île Clark
,
jirès du cap

Melville, le naturaliste Ganningliam exa-
mina l'une de ces grottes , dont les ])arois,

eutluites d'une couche d'oire rouge, jTésen-
taient diverses figuresde requins, marsouins,
tortues, lézards, astéries, piroques, gourdes
et quelques quadrupèdes. Ces figures , au
nombre de plus de cent cinquante, étaient

jtassablement exécutées, au moyen de points
d'une terre blanchâtre et argileuse réduite
à l'état de pâle. L'habile naturaliste cite avec
raison cet échantillon de dessin comme un
pas remarquable des Néo-Zélandais vers les

arts. Les naturels dardent le poisson avic
une sorte de foène , ou bien ils le irennent
dans de. larges enceintes en pierres ou en
palissades de branches fichées en terre, gar-
nies d'i.uvertures très-larges en dehors, très-

étroites en dedans. Le poisson y entre avec
le flot et s'y trouve retenu à la marée basse.

Dans les rivières, ils font la pêche à la ligne

et aux filets.

Leurs armes habituelles sont des lances
en bois dur, qu'ils décochent avec un petit

bâton de deux ou trois pieds de long, garni
d'un adent à l'une de ses extrémités. Ils

envoient ces lances avec tant de dextérité .

qu'ils frappent souvent leur but à cinquante
et soixante pieds de distance. De ces lances

.

les unes sont simplement acérées, d'autres

sont barbelées , quelques-unes ,-ont armées
de morceaux de coquilles et d'arêtes. Leurs
casse-têles ou waddis peuvent asséner des
coups redoutables. Un projectile fort curieux,

et qui parait exclusivement propre à ces

peui)lades,estle boumerang. C'est une espèce
de sabre de bois , de deux pieds et.deini de
long, légèrement courbé dans son milieu, de
manière à ce que ses deux Dioiliés offrent

deux plans dillérents. Lancé dans une direc-

tion oblique de bas en haut, il s'élève à une
grande hauteur en tournant rapidement sur
lui-môme, puis il vient retomber avec toute

la force de sa pesanteur et de sa vitesse accé-

lérée. L'homme qui l'a lancé peut seul savoir

où il ilevra retomber. Leurs ustensiles se

réduisent aux haches et aux couteaux. La
hache, qui leur sert en môme temps de mar-
teau , est formée de deux cailloux durs et

pesants , dont l'un est grossièrement aiguisé

sur un de ses côtés , et soudés tous deux à

un manche de bois avec la résine du xan-

thorrhéa. Le couteau consiste en trois ou

quatre fragments tranchanis de quartz fixé«*.

le Ion ; du manclie de la môme manière. Par
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ce fait cet instrument remplit plutôt l'oIUce

d'une scie que d'un couteau : cependant il

leur sullit pour découi-er les morceaux de
chair ou de poisson qu'ils veulent partager.

Ces instruments sont quelquefois ornés sur

leurs manclics de ciselures grossièi'es dont

les dessins varient suivant les tribus.

Ils allument le feu en faisant retourner
rapidement une i)ièce de bois sec sur un trou

pratiqué dans un autre morceau d'un bois

très-sec. Comme c'est une oiiération pénil)le,

ils ont besoin de conserver leur feu : dans
ce but , certaines peuplades emploient les

cônes de banksia, qui ont la propriété de
brûler très-lentement sans s'éteindre. Un des
individus de la tribu est toujours pourvu de
l'un de ces côi>es end)rasés , avec lequel il

met le feu aux broussailles et aux herbes
sè^'lies , d'où il résulte de vastes incendies
qui attaquent les plus grands arbres et les

cliai'bft'Muent dans une grande étendue de
leui's stipes. Cette opération a pour les natu-
rels un tlouble avantage, d'abord de détruire

ou du moins d'écarter les reptiles venimeux
et les insectes nuisibles , ensuite de dégager
les bois et de leur faciliter la poursuite du
gibier.

Les naturels de la Nouvelle-Gallos du sud
ont un bon esprit nommé lioyan, et un
mauvais esprit appelé Potoyan. Koyan est

une sorte de génie tutélaire
,

qui leur rend
toutes sortes de bons services ; mais ils crai-

gnent fort Potoyan , qui leur joue les plus
mauvais tours. La peur de le rencontrer fait

qu'ils ne marclient jamais durant la nuit;
et, pour se garantir lie ses approches, ils ont
toujours soin d'entretenir du feu près d'eux.

Un silllemeni l>as et jirolongé annonce l'arri-

vée de Potoyan. Aussi les jjremiers colons
,

pour se débarrasser des importunités de
leurs hôtes sauvages , imitaient quelquefois

'.a mélotlie du redoutable esprit. Les naturels

se garderaient bien de siiller au-dessous
d'une roche , de peur de la voir tomber sur
leur tête ; ils se garderaient de faire rôtir

des poissons durant la nuit, ce qui feiait venir

des vents défavorables.

Les naturels des [ilaines Bathurst croient

à l'existence du Warivi , monstre amp'iiide,

semblable aux crocodiles qui habitent les

rivières, et en sort quelquefois pour enlever
les enfants et les dévorer. Sur ter're le Coti-

pir, autre monstre à forme humaine, suivant
eux , habite certaines cavernes. Redoutable
pour les noirs qu'il peut tuer, il épargne les

blancs.

Ces peuplades ont des langages extrême-
ment bornés ; le chef d'une tribu y jouit

d'une autorité arbitraire et illimitée.

^ans vouloir, dit M. Forichon , foi'mer

aucune conjfîcture sur l'origine de la race
nègre ni d'une autre, supposons cependant
que, lors de 'a dispersion des peuples, anté-

rieurement il toute civilisation, une i)euj)lade

ou seulement un certain nombre d'individus

aient été ,
par une cause (luclconque , jetés

des continents <le l'Asie sur les terres incul-

tes de l'Afrique ou de l'Océanie , peut-être

sur les deux contrées à la fois , ces.homnics

auront pu se trouver tout a couj) sur un sol

dé|)0uillé de toutes productions utiles, sans
moyens de se soustraire aux ardeurs d'un
climat opiiressif et réduits à se nourrir d'ali-

ments de mauvaise nature.

Pense-t-on que de pareilles conditions

d'existence n'auraient pas pu apporter dans
la constitution de ces individus une modili-

cation plus ou moins grave ? Or, l'hypothèse

que nous faisons à ce sujet n'est pas gratuite,

puisque la plupart des peuples delaMéla-
naisie sont encore dans les circonstances que
nous supposons. Rappelons seulement, sous
le rapport alimentaire, l'observation sui-

vante : '( A la Nouvelle-Hollande la nature
se montre si ingrate , disent les naturalistes

de VAslrolabc, que nous avons vu au port du
Roi-Georges l'homme se nourrir de reptiles,

d'insectes , de poissons morts. A la baie du
Chien-Marin il est forcé de boire de l'eau de
mer pour se désaltérer. On conçoit facile-

ment l'action d'une cause aussi déprimante.
Mais tandis que , dans la supposition que
nous venons de faire , des individus auront
été transportés sur une terre funeste , soit

par le naufrage d'une pirogue, soit dans uno
guerre ou par une cause quelconque , d'au-
tres peuples se seront répandus dans les belles

contrées de l'Europe et de l'Asie , oii ils

auront trouvé avec un sol riche de produc-
tions de toute nature un climat tempéré.
Sous des influences si avantageuses, les nom-
mes, en recevant plus d'énergie physique

,

auront eu plus d'activité intellectuelle; dès
lors ils auront conséquemment |appris à se

construire des lialjitations commodes , à se
vêtir convenal)lement , etc.; et, favorisés
ainsi par les meilleures circonstances clima-
tériques , ils auront marché vers la civilisa-

tion. Les premiers , au contraire , dans des
conditions tout opposées, seront restés dans
un étatstalionnaire ; et il est jirobable qu'op-
primés par le climat ils auront marché dans
un sensconiraire, en inclinant plus^ou moins
vers la dégradation. >/

Or, on ne peut supposer que des influen-
ces aussi dill'érentes n'aient pas imprimé
leur cacliet au physique des nations, jinis-

qu'il est de fait que le développement do
l'organisme animal et végétal est partout en
rapport avec les circonstances de la nature
qui le gênent ou le favorisent plus ou moins.
Les avantages d'un site plus ou moins heu-
reux se font reconnaître , même au sein de
la ."^lélanaisie, sur plusieurs peuplades noires.

« Si, dans le vaste archipel de Viti, disent

les naturalistes de VAstrolabe , la race noire
a pris dans sa constitution physique un déve-
loppement égal à celui de la race jaune, elle

le doit, il nous semble, à l'agréable latitude

sous lariuelle elle vit, à une température qui
n'accable pas ses habitants par une chaleur
humide, énervante , et qui n'étoulfe ] as les

productions utiles à la nourriture de l'homme
sous le luxe d'une végétation équa'oriale. »

C'est, on le voit, une nouvelle application

de la grande vue de Butfon sur Vunité de
l'homme. Toutes les preuves morales et ma-
térielles de cette unité accumulées dans les
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travaux modernes, semblent avoir été pres-

senties par ce puissant penseur, qui écrivait

dès nkd : « Tout concourt à prouver que le

genre humain n'est pas composé d'espèces

essentiellementdisparates entre elles,etqu'au

contraire il n'y a eu originairement qu'une

seule espèce d'hommes, qui, s'étant multi-

pliée et répandue sur toute la surface de la

terre, a subi difTérents changements par

l'influence du climat ,
par la différence de la

nourriture ,
par celle de la manière de

vivre (202). »

ÉTIOLEMENT. — Les plantes végétant à

l'ombre jaunissent et blanchissent. L'in-

fluence immédiate de l'ombre sur la peau
humaine se manifeste connue chez le végé-
tal par la pAleur. Elle moditie promptement
et supcrflcielleuient l'individu; elle modifie

lentement et profondément la race. Chez
l'Européen, cité à propos du hîlle, la lumière
affecte les ))arties du corps qui sont dénu-
dées ; les mains et la face; les autres parties,

protégées par des vêtements, ne changent
pas sensiblement do teinte. Les mêmes indi-

vidus, hàlés par une campagne militaire,

f)ar un voyage de science ou de plaisir, se

avent bientôt en séjournant à la ville ; et là

même, les citadins des deux sexes sont en-
core plus blancs sous le linge qu'aux parties

exposées à la vue. Dans le même pays, les

habitants des campagnes sont [dus hâlés que
ceux de la ville; aux latitudes un peu dis-

tantes, les peuples de la province ou de la

nation diffèrent de teinte dans une propor-
tion sensiblement en rapport avec l'intensité

de la lumière solaire.

La race caucasienne scylhe d'Europe, offre

trois variétés de couleurs; le brun-olive avec
l'œil noir, chevelure et barbe noire; le châ-
tain à barbe fauve, œil azuré; le blond à

barbe blonde, chevelure cendrée, œil bleu
de ciel. Lebrun, au midi de l'Europe; le

châtain, dans l'Europe tempérée; le blond,
dans l'Europe froide, corresjjondent singu-
gulièrement à la triple répartition des inva-
sions scytlies : Celte au midi, Germain au
milieu, Slave au nord et h l'est. Les nuances
de teintes suivent exactement les zones
isothermes qui, selon M. de Humboldt, ga-
gnent obliquement du nord de rEuro|)e au
midi de l'Asie. La race slave-llnnoise descend
vers la mer du Nord et la Caspienne autant
au sud que les Celtes des Pyrénées.

Les peuples d'Europe nous ont occu[ié les

premiers, parce qu'ils sont mieux connus,
ensuite parce que les peaux blanches, mi-
roirs limpides, laissent voir plus facilement

les altérations imprimées par la lumière et

la chaleur. Mais jiour être moins percep-
tibles, les phénomènes du hâle et de Tétio-

lement ne s'arrttent pas là. La race scythe-
arabe n'a qu'une moitié de ses représentants
en Europe et en Asie centrale , le reste des-
cend vers l'Océan indien en continuant à mar-
([uer, pur des tcdntes brunes croissant(ïS, les

ardeurs graduidles îles climats. Les Indous
de rilimalaya sont presijue blonds; ceux du

Dockan, du Coromandcl , du Malabar, de
Ceylan, sont jilus fonces que plusieurs tri-

bus nègres. Les Arabes olives et presque
blonds en Arménie et Syrie, sont basanés
dans l'Yémen et le pays de Mascate. Ceux
qui ont passé la mer Rouge sont devenus
noirs comme les nègres qui les avoisinent
et qui ont un peu croisé leur sang. Aussi

,

n'acceptons-nous leurs prétentions au litre

d'Arabe qu'avec des réserves qui seront
examinées ailleurs.

Les Egyptiens, qui relèvent aussi beau-
coup de cette grave question du croisement,
n'en offrent pas moins une gamme chroma-
ti({ue ascendande du blanc au noir, en par-
tant des bouches du Nil et rebroussant vers
ses sources. Môme remarque pour les ïwa-
riks du versant méridional de l'Atlas, qui
sont simplement olivâtres, tandis que leurs
frères de l'intérieur de rAfri(iue sont noirs.
La famille américaine, basanée partout,

même à ses deux extrémités glaciales, tra-

duit cependant à sa façon l'inlluence très-

variée et très-profonde des climats de ses
deux pres([u'iles. L'opinion de d'Ulloa, sur
le rouge uniforme de la peau américaine,
est une assertion erronée. Les Charruas
étaient presque noirs; les Californiens sont
d'un noir verdâtre; les Mexicains n'ont que
la teinte olive. L'Amérique du Nord offre
plusieurs peuples à couleur encore plus
claire : les Mandans, qui ont les cheveux
châtains et une peau qui accrédite une ori-
gine danoise ou galloise ; les natifs voisins
du port Mulgrave, qui offrent le teint des
populations brunes du midi de l'Europe ; à
l'autre extrémité, dans l'Amérique méridio-
nale, les Abipones des Chacos reproduisent,
selon d'Azara, la même nuance qui, chez les

femmes, prend le blanc mat de la pâte de
pain.

Les monuments antiques de l'Egypte nous
montrent cette nuance des sexes encore
plus ])rononcées par la différence d'habitu-
des et par les ressources du bien-être. Les
hommes sont toujours représentés rouge-
brun; ils vivaient en plein air; les femmes,
toujours renfermées, n'ont que le teint jaune.
Un fard jaune dont la coquetterie aurait re-

couvert le corps entier de la femme, même
la plante des pieds, est un rêve de (Quelques
archéologues embarrassés de la différence

de teinte que les deux sexes offrent dans les

monuments.
La civilisation d'une grande partie des

nations mongoles a montré au plus haut
degré la part de l'étiolement dans les modi-
fications de la peau d'une race très-basanée.
Barrow assure que les ïartares mandchous
sont embellis et môme blanchis dans la

Chine. Rémusat, Pallas, Gutslaff, décrivent
des femmes chinoises remarijuables par un
teint blanc digne de l'Europe. Siebold parle
de fennnes japonaises à face très-blanche,

relevée par un incarnat vif et môme accom-
pagnée (lecheveuxlpcu foncés. Les fac-similé

que l'art chinois fournit à nos cabinets de

(202) Histoire iialtirellv de fliouitne, t. \, p. 291 ; édil. Rapct (1818).
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curiosités , montrent les hommes à teint

fauve mat, et les femmes à teint blanc mat
aussi ; mais variajjle entre la nuance du suif

ou de la porceiaine. Les teints bruns ou
olives d'Europe se comportent à peu près de

cette façon dans les villes. Les juives du
Caire ou de Syrie, toujours cacliées sous des

voiles ou dans des maisons, ont le teint bla-

fard des poupées chinoises et de quelijucs

comédiens. Les abris, les maisons que plu-
sieurs insulaires de l'Océanie i)ossôdent déjà

depuis quelques générations, commencent à

jiroduire leur efl'et surle teint des hommes,
et plus encore des femmes, tpie la coquet-
terie a bientôt exercées à l'hygiène. Dans
les races jaunes des îles de la Sonde et des
îles Maldives, les femmes abritées ont le

teint d'une pdleuç de cire ou de suif. Le
teint hâlé se plombe ou prend la couleur
bouguinée, que les Hollandais du Cap allri-

buent à la race boschismane, par analogie

avec la nuance des Bouguis de l'île Célèbes.

En Chine, le teint blême était déjà consi-

déré comme une beauté, plus de dix siècles

avant Jésus-Christ. Voici le portrait d'une
fiancée chinoise, conservé par une épitlia-

lanie, dans le Chiking : «Ses mains sont

aussi délicates ijuc les pousses i;ouvelles des

plantes. La peau de sou visage est comme
de la graisse gelc'c; son col est comme un
ver blanc. » Les voyageurs moJernes, et

surtout le dernier de tous, ont expressément
noté le teint clair et môme rosé des Chinois
et Chinoises dans les provinces du nord, en
l'opposant à la couleur bronzée et basanée
des provinces du midi. Eniin, la peau des
nègres eux-mêmes accuse, dès la seconde
génération, une sansibilité visible aux in-

fluences du climat. Seulement il faut cher-
«^herce phénomène avec plus d'attention que
sur les peaux blanches.

L'étiolement joue donc un rôle très-im-

portant dans l'élalsoration de la beauté fémi-
nine. Les belles femmes comme les beaux
fruits, sont un produit de l'industrie hu-
maine; surtout dans les climats ardents.

J'emprunte cette réilexion et les lignes sui-

vantes, au Journal d'un voyageur, qui les
écrivait sous une tente de Bédouins arabes,
en présence de plusieurs jeunes femmes
affreuses. Le grand air et le gros soleil em-
]irisorinent ce sexe dans une peau noire et

rude. La marche et le travail lui donnent des
pieds et tics mains d'honnne ; les sentiments
grossiers, l'intelligence en friche, laissent

tomber la partie moljile des traits de la

figure; rendent la bouche large et ignoble
comme celle des brutes. 11 faut étioler la

l)eau par l'ombre des vêlements, reposer les

mains et les pieds par la paresse, stimuler
le cœur par les passions, l'esprit i)ar la cul-

ture et la circonsiiection, pour ennoblir les

traits etafllnerles lèvres. Encore faut-il une
série de générations, pour que ces résultais

se dessinent et que la femme traduise par
la beauté telle (jne nous la comprenons, la

sève âpre et forte que lui transmirent ses
nieux. On sent que l'inlluence trop long
temps continuée, doit linir |)ar dégrader la

femme, comme elle finit par abâtardir le

fruit; la civilisation est une serre chaude.
Il faut que l'un des deux [larents au moins,

continue la vigueur primitive du type, sous
peine de voir les ]iroduits se rabougrir, la

stature s'abaisser, la peau prendre une teinte;

maladive, les bras maigrir ]iar 1-e repos, les

traits se ruiner par le souci. L'idéal de la

jieauîé féminine se rencontre précisément
sur les limites de la vie sauvage et de la vie

raffinée : dans la Circassie, la Géorgie, la

aiingrélie, l'Arménie, le Khorasan, le Ca-
liou], le Cachemire, pays'où le froid imposa
des vêtements et des abris solides : mais où
l'homme a continué ses habitudes fières de
pasteur et de guerrier.

ÉTYMOLOGÏE (203).— « Ce mot est com-
posé du grec Wyof , parole, et «ruuof, vrai. Ce
dernier mot s'est formé de l'oriental , (ym
cm tiiin, qui signifie, perfection, justice,

vérité, sans laqm^lle il n'y a rien de parfait.

Elymologie signifie donc parole rraie, mot
juste el exact : elle consistedans la con naissance
parfaite de la valeur des mots, de leurs rap-
ports avec leurs olyets, de leur oiigine, d(!

(203) Cet arlicle csl cmpniiué à Coiiil Je Gébelin.

H y a lies notions très-jusU's et fort liii'n expliquées

(laiis ce qu'il <lit de l'art étyiuoIogi'|ue.

Seulement, il donne à cet art une plus grande
exten>i:>n qu'il ne convient, en ce que, pour lui,

l'élvnioloj^e d'un mot est, en délinilil', la léduction

de Ci mo' à une prétendue langue piiniilive, natu-

relle
,

positive , nécessaire , unique et impéris-

sable.

En coinant après celte chimère, Gébelin a donné
quelques élymologies aussi fausses que dénuées de
preuves ; mais il a fait, sur la nature et la filiation

de certains mots, de vé; itahles découvertes. Surtout,

i! a concouru à donner une grande impulsion à

l'élude et à l'analyse des langues.

Dans leurs liavaux sur Tétymologie , beaucoup
d'auteurs ojit clierelié principalement à connaître

l 'S radicaux de chaque mot et leurs familles, dans

une laiiiçuo donné:. Ilsonttùché ensuite de décou-

vrir de quel idiome chaque mot a élé emprunté ; à

quelles langues il était commun. Enthousiasme de

sa langue pVimilive, l'auteur Irouve que c'élait là un

cliamp beaucoup tiop ressern', par là même plus

DiCTio\N. i)'A"->TnROFui.0';iK.

dangereux qu'utile... Ii vint qu'on ren".onlo à la

première cause des mois. C'est là ce qui est le plus

souvent impossible ; ce (|ui fait dégénérer les re-

cherches de ce genre en conjectures gratuites, et

souvent en crreuis qu'on peut vérifier.

Par la méthode que l'auteur réprouve, on a analysé

avec huit l'hébreu, le grec, le latin, le teuloii, etc.

M. liuttct, en se tenant aux élymologies pro-

chaines, a donné du français des origines le plus

souvent exactes; il a deviné quelquefois , par son

bon esprit , des véiilés ceitaines dont il ignorait

qu'on put donner des preuves convaincantes. De
même , avec beaucoup de succès et d'ulililé, les

grammairiens de l'îniie ont décomposé tons les mots
variables du sanskrit, el les ont réduits à un assez

petit nond)re de radicaux, la plupart monosyllabi-

(jues, ou censés tels.

Ne méprisîins point ces travaux, qui ont tant fa-

cilité l'étude et rinielligencc de ces langues, et leur

eomparais',in avec les autres idiomes. En essayant

([uelquc chose de mieux, on quitte la bonne route,

C!"lle des faits certains : on peut donc aisément

s'égarer.

16
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leurs révolutions. Connaiîre un mot, c'est

t'ii effet connaiîre les causes qui lui firent

assigner le sens dont il est revêtu, la langue

dont il est originaire, la famille à laquelle il

tient, les altérations qu'il a éprouvées.
« L'art étymologique consiste dans les prin-

cipes et les "règles au moyen desquelles on dé-

c!*uvre toutes ces choses.

" On voit par là que nous prenons ce mot
dans un sens beaucoup plus étendu que tous

ceux qui on! fait des rci-'ierches sur les ély-

mologies. Jusqu'ici, en s'occupant de l'ély-

iHologie d'un mot, oh cherchait uniquement
îi connaître de quelle langue il avait é;é em-
prunté et à quelles langues il élait commun.

« Mais c'était \\n champ beaucoup trop
resserré, et par !h nuMue plus dan:cereux
qu'utile. En ne comparant que quelques
langues, on n'a que des rapi)or!s incomplets;

on ne peut apercevoir ni les raot^ primitifs,

ni ceux qui apparlieinient îi une même fa-

mille ; et lorsqu'on a découvert l'origine d'un
mot dans une autre langue, il reste toujours

à demamier : ^>Iais d'où vient cette langue'?

mais d'où-viennent toutes les langues? mais
quelle fut la première cause des mois?

« Tels sont cepenJant les avantages de
l'art étymologique .

« 1° L'étymologie donne à chaque mot une
énergie étonnante, puisqu'il devient par elle

une vive peinture de la chose qu'il désigne.

Ce n'est que l'ignorance où nous sommes de
l'origine d'un mot qui fait que nous n'aper-

cevons nul rapport ^entre lui et son objet
;

qu'il nous parait par consi> luent froid, in-

différent, tel qu'il pourrait tl'isiiaraître sans

que nous y perdissions rien ; qu'il n'exerce

tjue notre mémoire. L'étymologie, nous ra-

menant au contraire à l'origine des mots,
nous remettant dans l'ciat primitif, dans l'é-

tal où se trouvaient leurs inventeurs, elle

tievient une description vive et exacte des
l'hoses désigné.'S par ces mor= ; on voit qu'ils

furent faits pour elles, qu'on ne pouvait
mieux choisir : notre es|)rit saisit ces rap-
])orts, notre raison les approuve, et on re-

tient sans peine ces mots qui étaient un
] oids acvablaut lorsqu'on s'en occupait ma-
chinalement.

« 2" Ce ne sont pas seulement des mois
fju'on apprend par là, mais en même temps
<.'es choses. Un recueil d'étymologies serait

liéjà un abrégé de toutes les sciences, et une
grande avance pour en couunencer l'étude :

il oti'rirait toutes ces déiinitions que les sa-

vants mettent à la tôle de leurs ouvrages;
on y verrait de plus les raisons qui tirent

choisir les mots pour exprimer les idées

qu'ils présentent.
« 3° L'étymologie fournit une facilité sin-

gulière pour apprendre les langues, en ce

qu'elle réduit les mots au plus petit nombre
possible, en les classant jiar familles et les

lapportant au mot principal dont ils soiîent.

l'arce moyen, un très-petit nombre de mots
sullit pour savoir tous ceux dont sont com-
posées les langues, qui m; sont i|ue des dé-
rivés des premiers, des combinaisons con-
nues iréléinenls simples et connus.

« Cet avantage est inestimable, à cause de
la raullilude de mots qu'il faut apprendre,
lorsqu'on est appelé à étudier les langues;
aussi la mémoire la plus ferme et la plus
heureuse succombe-t-elle à la lin sous ce
poids énorme, si l'on ne sait la soulager par
les moyens les plus efiL:aces; mais il n'y en
a aucun qu'on puisse comparer à cette mar-
che étymologique; car celle-ci, présentant
d'un coup-d'œil tous les dérivés et tous les

composés d'un môme mot dans toutes les

langues, elle fait que nous les saisissons tous
à la fois; que l'attention nécessaire pour en
retenir, un nous en fait retenir mille; que
ce ménagement de nos forces les multiplie
en (]uel(iue sorte à l'infini ; que nous faisons
ainsi en peu de temps et sans peine, ce qui
exigeait auparavant des etiorts prodigieux.

« k° Un autre avantage très-précieux ciu'on

retire de l'art étymologique, c'est de suivre

la progression des idées qu'ont acq\iises les

hommes. Les mots ne furent faits que pour
les idées; on a donc suivi, pour les former,
la marche des idées : on retrouvera donc
dans l'arrangement des mots par familles, cl

dans le ra])prochement des mots primitifs,

la manière dont les liommes ont procédé
dans leurs idées, celles cju'ils eurent les pre-

mières, celles qui naquirenldecelles-ri, celles

qu'ils avèrent à la nature ou qui furent l'cU'ct

ue leur habileté et de leurs réflexions.

« De là deux avantages inestimables pour
retenir les mots ; liaison des idées qui les

iir.Mit naître; dérivation de ces mots : par
l'un, on voit les mots qui doivent exister;

pai- l'autre, on voit qu'ils existent et com-
ment ils furent formés.

« En comparant ensuilt\ les langues h cet

égard, on voit celles qui ont tiré le plus de
parti de ces premiers éléments, celles où l'on

a combiné le plus d'idées, où l'on a porté le

plus loin l'art de réfléchir, d'inventer ou de
]h?rfectionner.

« ÎV'égliger l'art étymologique, c'est donc
renoncer à la portion la plus satisfaisante

des langues ; c'est j-référer une route longue,

tortueuse, insipide, pénible, à un chemin
uni, lumineux, agréab.e, assuré.

« 5" On vf)it encore par là ( e que chaque
peuple a ajouté ou changé à la langue pri-

mitive, et ce qu'ils ont cm; ruiilé les uns
des autres en fait de mots; et, connaissant

ainsi les liaisons que les peup'cs ont eues
entre eux, on remonte plus aisément à leur

origine , on peut mieux les suivre dans
leurs diverses émigrations et dans leurs

subdivisions en plusieurs corp.s de nations;

on pénètre mieux .'ans leurs traditions,

(•ans leurs opinions, dans leurs dogmes.
« (;° E'ilin on s'assure par ce moyen si une

langue est perfectionnée ou noii, et com-
ment on poiuiait la conduire à un plus haut

degré de i)i'i-fcction. Une langue ne peut être

parfaite tpi'autant qu'elle sert à expriiner

toutes les idées possibles et tous les objets

des connaissances liumaines ; à cet égard,

aucune langue ne peut se dire i>arfaite : car

il s'en faut bien que les hommes aient par-

couru le cercle des connaissances dont ils
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sont capaLlo-s ; il leur icstc une iimiieiisilé

.lobjels ?» connaître, à approfondir, à recti-

fier. Toutes les li'in^ues, d'ailleurs, ne so

pi-ôlenl pas avec la niônic facilité à la inul-

j)lication des mois. La langue française, par
exemple, est d'une austérité sans égale ; elle

ne s'est enrichie que de déj)0uilles éiran-
î^ùres ; elle n'a presque rien de son propre
fomls.

« Il n'est pas étonnant que nos aïeux., les

peuples du nord qui ne vivaient que de pil-

lage, aient l'ait la même chose à i'égard de
leur langue; qu'ils aient mis à coutributioa
toutes celles «le leurs voisins : l'un était en-
core plus aisé que l'autre: n)ais comme nous
soulfrons de leurs fausses opinions sur les

moyens par lesquels on peut acquérir de la

gloire (20^) et ê!re utile à la patrie , nous
souffrons également des moyens resserrés
par lesquels ils cherchèrent à donner de ]'('.-

tendue a leur langue. Notre idiome a perdu
cette fécondité aimirable qui fut l'apanage
delà pi'emièrc langue; l'art étymologique,
en nous ramenant aux ])rincipes du langage,

I)eut seul rétablir noire langue dans ses |)re-

miers droits, et nous fournir les moyens
propres à compléter nos familles de mots, et

à sup[)léer tous ceux qui pouri'aient nous
man juer.

<c § I. Principes de l'art eti/mohigigiic, re-
la'.ivcment an.r laïujucs en géni'ral. — Plus la

coniiaissaiii-e des élymologics est ulile, plus
il importe de l'élever sur uuo base suliile.;

ceci est d'autant plus néce sair,' ([ue rien
'.'est plus aisé que de s'égarer dans la l'c-

cherche desétymologies, et d'apei-cevoir des
raj)ports «ntro des mots qui n'en ont aucun
et qui appartiennent à des familles très-éloi-

gnées l'une de l'autre. Parcourons les ]iriu-

cipes les plus essentiels dont on peut con-
veuii' à cet égar.], et les règles qui en résul •

tout.

« PuEMiER PRINCIPE, — Lcs hingues ne sont
que des dialectes d'une seule. — Rien déplus
commun que le mot langues; rien peut-èlie
de plus difficile à délerminer que les carac-

tères d'une langue, surlout pour la dislin-

guerd'ane autre. Ou j)arle de langues mères,
de langues filles , d'idiomes, de patois , de
jargons, de dialectes, sans qu'on ait peut-
être jamais eu de notions bien distinctes de
ce qu'on doit enten re par ces diverses ex-
pressions. Ces idées sont relatives à l'élMi-

t!uc du pays dans lequel se |)arle une lan-

gue, aux variétés qu'elle éprouve dans cello

étendue, au rang qu'elle tient dans les

sciences.

« Un(( langue ne peut se parler dans une
f;rande élcndue de pays et par un grand
nombre de nations, .sans éprouver de îrè->

j^randes altérations, soit dans les mots, soit

dans leur prononciation, soit dans leur ac-
cent: c'est toujours la même langue, mais

(•201) Ce que l'.Tiitrur ne fait ici qu'inHiquoi'

ol)scuréiiuiil, il l'a tiéveloppé, d'une manière vive et

saillante, dans son Histoire de Nabuchoilonosor,

Monde primitif, t. MU, p. (ià-TO. Voy. aussi note 7,

]>. 4G'2 t. 1" des ilcmoircs, in-i", coiu'crnaiil lit

Ctiiiie.

une langue qui se subdivise en un grand
nombre de branches; et ces branciies j)or-

tent le nom de dialectes. Les dialectes sont
donc les nuances intérieures ou nationales
d'une langue.

« Lorsiju'une langue est pailée par un
grand nombre de nalions liilférentes, chez
(jui elle a éprouvé de grandes alléialions, en
sone tju'elle y ressemble bcaucoiip moins h

elle-même, cette langue se subdivisi; en uji

gi'aud nombre dV.ulres qui sont ses filles, et

elle en est lanière. Les la.ig.ies filles sont
diuic les nuances extérieures ou éliangères
d'uni" langue. Aijisi l'ancienne langue teu-

lonitpie ou germanique, s'étant étcnituedans
l'Angleterre, dans la Flandre, dans le Dane-
mark, dans la Suède, est devenue une hui-

()ue mère dont cliacunr' de celles-ci sont Icy

filles.

« Mais cette même langue ;,'crmanique se.

parlant dans FAIlemagne entièie qui est uikî
contrée très-vaste, elle y a é; rouvé divers
changements, qui font que la langue germa-
nique du nord de l'Allemagne n'est i)as l;i

même que la 'anguedu midi de l'Allemagne :

et chacune de rjs langues germaniques du
nord et du midi varie encore suivant les pro-
vinces ou les pays dans lesijue's el'e règne.
Rïais comme ces dernières différences sont
légères, on les ajipelle dialcites: ainsi, les

langues germaniques du nord et du midi de
i'Ailemagne ne sont que des dialectes de la

langue germanique ou teutone; tandis que
l'anglais, le suédois , etc., ijui en diffèrent
lieaiicoup plus, forment au'ant de langues
filles de l'ancienne langue teutone.

< Il y aura donc beaucoup plus do dialec-
tes que de langues filles, et fjeaiicoup plus
de langues filles que de langues mères.

'< Les langues mères elles-niômes ne sont
fpie des dialectes ou des filles de la première
de toutes les langues, de la langueprimit.ve,
ipii s'altéra h mesure i[u'elle s'étendit sur la

ferre, et qui, ayant formé nombre de dialec-
tes, (iisiiarut en quelque sorfe lorsque ces
(iialecies so subdivisèrent en un grand nom-
bre de langues, et devinrent ce qu'on appelle
langues mères.

<i Lorsqu'une province ou un canton parle
une langue absolument diflerenle île celle

qu'on parle dans tout le pays, celte langue
s'appelle idiome ou jargon (203) : et lorsipie

le peuple, corrompant la langue du pays, se
fait un langage h part, qui n'est point parlé
par les chefs do la nation et par .'es écri-

vains, on appelle ce langage po[iulaire jia-

lois.

« Ainsi, le peuple des halles parle patois,

tandis ijue lesBas-lJretonset les lîa'ques par-
lent chacun une langue ou un idiome qui
leur e.-l i)articulier, el différent de la langue
nationale, fille elle-même do langues plus
anciennes.

(âO.'i) P(iur une pliss just-.' ap.pliraridn de oc mol,
Voij. les Stj}iomjmes de Iîeaczek, au mol Limtja()i'.

— Vous y trouverez aussi que le patoii, n'csi poiiil,

on fui-momc, un langaf^e c<irrompn ; jne (''es!,.i;c-

néral'-mi'iil, un rcslc de l'aiicicn la;:sigi' nation. li!
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( On réserve fuliii le nom ui; langues sa-

vantes pour celles qu'ont rendues célèbres

les ouvrages de leurs savants et de leurs

beaux-esprits.
« Que toutes les langues ne soient que des

dialectes d'un? seule, c'est ce qui se démon-
tre par les rapports primitifs de toutes les

langues, preuve de fait nu-le-^tus de tout

doute; et parce que la langue primitive,

puisée dans la nature, ne put jamais s'a-

néantir en aucun lieu ;
qu'elle dut se trans-

mettre né'cssairement .'i toutes les généra-

tions et devenir le fonds commun sur lequel

s'élevaient toutes les langues particulières,

dialectes,
i
atois , idiomes , langues-mères,

langues-fîlles nées de celles-là.

« Second principe. — Les différences qui

régnent entre les langues ne peuvent empr-

cher de reconnaître (qu'elles ont la même ori-

gine. — Si les différences qui régnent enire

les langues étaient telles qu'elles ne permis-
sent aucune comparaison entre ces langues,

tout ce c[ue nous disons tomberait en ruine;

mais on ne peut en alléguer aucune do cette

nature. Aucune de ces différences n'anéanlit

le rapport des langues : elles "se réduisent

toutes h des difl'érenccs :
1" de prononciation ;

2° de valeur; 3" de composition; k" d'arran-

gement. Il n'est aucune langue qu'on ne
puisse ramener à la primitive en rendant
raison de ses mots par l'une ou l'autre île

ces causes: et l'on sent très-bien qu'aucune
d'elles n'est suffisante pour dénaturer un
mot au point de n'en pouvoir retrouver l'o-

rigine, lors mémo qu'elles se trouveraient

réunies toutes à la fois sur le môme mot.
« Troisièue principe. — La première lan-

gue n'est composée que de monosijtlahes pr.s

dans la nature, peignant des objets phijsiqjcs

et source de tous les mots. — Ce qui j)rouve

encore mieux l'origine commune des laii-

i^ues, c'est qu'elles se fondent toutes en
un petit nombre de mots raiicaux, sources

lie tous les autres; et que ces mots ont tous

les mômes caractères : ils sont tous d'une
seule syllabe (200); ils désignent tous un
objet physique, et d'eux seuls dérivent tous

les autres mots, surtout les mots qui expri-

ment des idées morales ou intellectuGlles, et

qui ne sont que ces premiers mots physi-
ques pris dans un sens figuié. C'est ninù
que dans toutes les langues (2'J7) les mot
qui désignent l'esprit ou Vdme, <ié-igncni
tous au sens propre le vent ou le sauf/le.

« Mais d'où viennent ces rappoit. entre
toutes les langues , si ce n'est de la néces-
sité à laquelle tout obéit; si ce n'est de cj
qu'il est iuqio-sible aux hommes d inventer
une langue

; qu'ils sont obligés de la prend, e

dans la nature; que cette nature leur four-
nit des sons simples à énoncer, et des objets
physiques h désigner?

« Quatrième pnivciPE. — La comparaison
du plus grand nombre possible de langues
peut seule conduire ù la langue primitive et

à la vraie iHymologie dechaque mot. — Puis-
que les mots primitifs sont altérés dans tou-
tes les langues et de diverses manières, on ne
saurait on retrouver la trace par la compa-
raison de quelques langues seulement : il faut

pour cet effet en réunir le plus grand nom-
lire jiossible : l'on voit alors toutes les formes
qu'a révolues un môme mot, et toutes les ré-

volutions qu'il a éjirouvées : en s. rte que la

})lus récente, et par-là môme la moins res-

semblante à l'état primitifdo ce mot, s'en
rapproche de la manière la plus sensible au
moyen de tous les inteiniédiaires : ils for-

ment ainsi une chaîne qui rien ne peut
rompre, et ijui. se répétant sans cesse [lour

chaque mot, forme de l'ensemble étymolo-
gique un tout qui otfre la plus grande lu-

mière possible.

« Cinquième principe. — Plus les mots
sont d'un usage familier, et plus ils éprouvent
d'altérations. — Ce n'est que l'usage qui
altère les mots ; il est pour eux ce que le

frollement est aux étoifes, à la pierre môme;
ainsi, plus un mot est commun, et plus il se

dénature à la longue : il n'est donc jias éton-
nant que les langues vivantes aient si peu
de rapport aux anciennes, puisque tous les

mois en doivent être prodigieusement alté-

rés. C'est ainsi que le mot octo s'est altéré

en huict, et ensuite /mit (208), tandis que
nous avons conservée oc/o danS octogénaire.

Le mot miscere s'est altéré en mescler , mes-
ler et enfin mêler. Le mot otium, en l'oisi et

(20G) L'imitation de la nature et le seul bcsolu

de l'eiiphonie, ont dil produire partout des radi-

caux polysyllaliiiiues dès leur origine. Beaucoup de

mots faits par onomatopée, sont polysyllabiques. Le
seul besoin d'exprimer le roucoulement de la co-

lombe, le fracas varié du tonnerre, le ramage des

oiseaux, le bruit des cataractes, le long murmure des

courants d'eau, le sou de la irompetle, etc., etc.,

dut produire des radicaux polysyllabiques, ne pei-

gnant qu'un seul objet. 11 y a des langues presque

sans iiillexions ; mais, quelles que soient les auto-

rités contraires, on ne coiniail pas une seule langue

qui soit, à dire viai, monosyllabique, non pas même
la langue chinoise. Voy., tome 111 des Mines de

l'Orient, la Dissertation de M. le p ofesseur bv.

Kémcsit , «frum lingua Sinica sit vere monosytlu-
bicn.

(207) Il faut être circonspect à parler d'un tout,

lorsque Tom n'en connaît qu'une faible partie. Je

Iro'.ive, dans la langue sanskrite, bien dos mots <|ui,

nu désignant ni t'i-iil ni soulfle , sisnificnt ànie et

esprit; par exemple : narùjiva (vie de l'iiomnie) ;

frdd/n/jn'a (vie du corps) ; àruli (sans forme, saii*

ligure) ; ùsliuriri (sans corps) ; et, en allemand, gi'ht,

esprit, signifie, au sens primitif, mouvement vif, feu,

lumière.

(208) Unit ou huict, vient de liouict, ouict, oicl,

oct ; cl, toujours en remontant, de octo , mot latin

pris du grec, et qui tient à asclila, du sanskrit, le-

quel se retiouve également, sous des formes rudes
et primitives, dans asclite en zend, asclit en peivi et

en kourde, liaslit en parsi, lieslit en persan, ahtaii

en moesogoliqne , et sous d'autres formes très-

analogues en danois, suédois, irlandais, anglais,

allemand, hollandais, etc. Le même accord de ces

langues pi'ul se remarquer sur les autres noms de
nombre , et sur bien d'autres noms encore. —
Mi.^ciTc a fait misculare

,
puis mescolure

,
puis

meaclnre ; d'où vint aux Castillans mesctur , aux
Français mescler, el puis mêler. Miscere est un pro-

duit du grec, misffein; et ce dernier mot tient aux
radicaiu du sanskrit, misr' et inil', qui produisireul
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enfin en loisir où on ne reconiiaîl plus la

racine d'oisif. Le mot siijitlain, en segcl ,

fce'al, scel et enlin si eau, taiiilis que la lettre

/ s'est Gonservée dans sceller. Jlais la prin-

ci[iale masse des lan^'ues consiste dans les

mots les plus familiers : les langues sont
donc altérées dans tous les mots les plus es-

sentiels : il n'est donc pas étonnant qu'on
n'ait pu reconnaître leurs rapports au mi-
lieu d'un si grand nonUjre de travestisse-

ments : il n'est pas étonnant non plus que
nous puissions retrouver ces rapports, au
travers de tant d'altérations entassées les

unes sur les autres, en rassemblant tous ces
travestissements, en les éclaircissant les uns
par les autres, en ne nous en laissant point
imposer par eux, en n'y voyant que des ef-

fets nécessaires de l'usage, et en voyant de
quelle manière chaque mot a dû nécessai-
rement s'altérer.

"< §. II. Prinripes de l'art étymologique , re-

lalivement ù la forme des mots. -^ La forme
des mots consiste dans les lettres dont ils

sont composés et dans l'arrangement de ces

lettres : mais, à cet é,^ard, Te môme mot
change sans cesse en passant d'une langue
dans une autre : fervor devient ferveur; octo

devient huict , puis huit : cœlum ciel ; et (209)
ce que nous prononçons poivre, se prononce
en latin piper ; tout comme nous disons
golfe, lorsque les Grecs disent golpos.

« Ainsi, de même que les langues chan-
gent sans cesse, chacun des mots dont elles

sont composées , prennent successivement
les formes les plus variées.

« Ces altérations cependant doivent sui-

vre des règles constantes, au moyen des-
quelles on pourra toujours remonter à la

{iremière origine de ces mots, et les suivre
.'t travers toutes leurs métamorphoses. En
etl'et, comme les mots n'ont jamais été arbi-

traires, leurs altérations n'ont jamas pu l'ê-

tre : elles ont toujours eu des causes physi-
ques dont il est aisé de rendre raison.

« Les ciiangements de formes qu'éprou-
vant les mots, peuvent se réduire à trois

classes : changements de voyelles, change-
ments de consonnes , et changements de
place entre les lettres qui composent un
mot ; de là trois principes d'étymologio.

« i'REMuai PHiNciTE. — Le changement ou
les altérations dans les voyelles n'empêchent
pas de reconnaître l'origine des mots. — Le
changement le plus simple et le plus commun
i(u'éprouve le mot, c'est celui cpii a rapport
à la voyelle qui le compose. L'on peut dire

qu'à cet égard l'usage n'en a jamais res-

pecté au.une, et que chaque mot s'est suc-
cessivement associé à toutes les voyelles, ou
à la plus grande partie. Nous avons, par
exemple, changé presque toutes les voyelles

l'S infinitifs misritum cl militum. 3/isr' lient encore
à la rarine »ifl.s/.7/oH, masacli, qu'on peut retrouver

en elialilaï(iiii', i;n liélHeu, en syriaque, en arabe, etc.

— Quant à loisir, il tient à nos vieux mots loisible,

hisirii'u.T, il loisl, il loisoit, etc., qui dérivent ce:-

l;iinenieiil de ticere, licet.

(iJ09) Piper est venu de l'Inde, comme le poivre

luiiuc. l'ivati est, en saiiskrii, an des noms ks pl'is

des mots latins : de leui'S a nous avons fait

ai et c : pane, pain; famé, faim ; mare, mer.
Do leurs e nous avons fait oi et i: sertis,

soir: ccrn, cire. De leurs i nous avons fait

des a et des e : tingua , langue : firmiis

ferme. Nous avons changé leui-s o en plu-
sieurs autres voyelles : en eu, horu, heure ;

honor, honneur. En n, octo, huict, huit. En
ou, totus, tout. En ni, corium, cuir, etc.

« Les u des Latins sont souvent des o en
français : i/;7 /ca, ortie ; numcrus, nombre:
des Oi ; nu.r, noix.

« Ces mômes mots, en jiassant chez d'au-
ti-es l'eunles, furent associés également à

des voyelles qui n'étaient ni la voyelle qu'of-
fre ce mot en latin, ni celle qu'il ott're en
français : ainsi nox ou nuit, sont nigth en
anglais, nacht en allemand, notte en ita-

lien, etc.

« La raison do ces changements de voj'cl-

les est très-sim)/le : elle est tirée de la na-
ture môme des voyelles. Leur prononciation
est si légère, si déliée, celle de l'une a tant

lie rapport à la prononciation des voyelles
du Hjême ordre, qu'on les confond sans cesse
les unes avec les autres. Si vingt personnes
ré[)ètcnt ou écrivent un mot étranger qu'el-
les entenilent pour la première lois, elles

dift'éreront toutes relativement à ses voyelles.

« Il résulte de \h qu'une personne qui ne
voudrait point reconnaître les rapports de
deux mots, uniquement parie que ces mot.»

n'aui'aient pas la môme voyelle, agirait con-
tre toute raison, et ne pourrait jamais com-
parer deux langues entre elles.

« En ellet, malgré ce changement de
voyelles, le mot ne laisse pas d'être le même
ou d'appartenir à la même famille, [mis
qu'ils ont une signification commune, c"

que les consonnes et le son générique qui
en résulte sont semblables.

'< SiJCOND PRINCIPE. Le thangcmcnt ou les

altérations d'une partie des consonnes d'un
mot, n'empêchent pas de reconnaître l'origine

des mots. — Quoique les Latins disent pellis

et sapor, tandis que nous prononçons saceur
i'ipeau, autrefois pel, d'où viennent peler et

pelisse, on n'en reconnaît pas moins que ces

mots français sont les mômes que les mots
latins auquels ils répondent, puisque la si-

gniiication et une partie des consonnes sont

les mômes, et quele son générique qu'otlVent

ces mots rentre dans la môme classe, qu'on
s'aperçoit seilfiblement qu'ils ne sont que
des nuances d'un môme son.

« Ceci est encore fondé sur la nature des

consoimes. 11 n'existe que sept ordres de
consonnes, et chacun d'eux est composé de
consonnes faibles et fortes, dont le son ne
(litière ({ue [>ar le plus ou moins de force.:

ainsi, pour peu (ju'on ne saisisse pas cedegré

usités de celle épicerie. Il signifie, en sanskrit, ee

qui fait boire. De la langue indienne, ce lennc a
passé, avec quelque allé.alion, dans le chaldaiquo,

î'aralio, etc. M a fait , en grec, peperi ; en lalin,

piper, d'où nous soiil venus pèvre ti poivre; comme
de hihere nous avons tait Iwvere, heure, bere, enfin

ioire : eoniiiie de pi'ii:*, pvinsvii.
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lie iDiTc dans louîe son étcnlue, on sulisti-

iucra une consonne à une autre, une f:)rlL'

à une faible, ou une faible à une forte. Dans
saveur, jiar exemple, nous avons substitut;

la consonne faible r, à la consonne forte;;.

Nous avons fait iiu'dnille du mol inetnUum,
en chan.;eanl la forte t en la faillie d, et

nous disons dent lorsque le flanianJ pro-
nonce tant, et le danois dand.

n C'est cette subslilion continuelle d'une
consonne forte à une faible, qui avait empo-
ché de reconnaître les rai)p<:rt-is entre les

mots dont plusieurs lau.^ui^s se servant, pour
pxfirimer ce qiu- nous entendons par le mot
rxw-ole, et qui tiennent tous à la même ra-
cine que parole el parler, la racine par qui
signifie actinn d'e.rpriincr ses ide'es par le

langage ou la parole. Tels sont : En celte et

on teuton, bar, parole chantante, chant; en
liéiireu, har, énoncer, déclarer; en celte,

pu; parole; en breton, a-var, parole; en
aMemand, niahre, discours; en irlandais,

hearla, parole ; en hébreu, de-ber ou a'e-rer,

parob' ; en latin, verhiim, mot, parole (21(1).

« On voit aisément le rapport de tous ces

mots, quoique la première consonne chan ;e

presque toujours, qu'elle soit tantôt/), tan-
tôt b, r, m,

f. l"Le seiiô de tous ces mots est

constamment le même ; c'est toujours la /)«-

r.j/cau'ils désignent, ou des idées relatives à

la parole. -2" Be trois caractères essentiels
dont ce mot est composé, les deux derniers
sont les mêmes dans toutes ces langues, dj
moins la cou' onne linale r : c'est Vnijours
ar, ou er. 3" Les consonnes qui occupent ici

la première pla.-e, ces/;, b, r,
f,

m, sont des
(ionsonnes du môme ordre, qui se pronon-
cent toutes des lèvres, cl appelées à caujo
de cda labiales : elles sont lionc eii quelque
façon un son unicfue, qui ne difCere c(ue par
le plus ou moins de force; des nuances d'un
même- son- qui n'empô.^hent pas de recon-
naître (kiis ce TTiot un son constant; tout

comme les nuances du rouge ou du vert
sont toujours du rouge ou du vert. Ainsi

p, b, r, /,»),. sont également la labiale, con-
sa-'-rée avec une voyelle et la consonne r, à
e\|>rimer ce que nous entendons parle mot
parole.

« Troisième principe. — Le changement
de place de (/ueir/iies leUrcs d'un mot, nem-
p'che pa.i de reconnaître son origine. —

1' Souvent les lettres fondauu>ntales d'un
mot chang.'nt de place, en se transmettant
d'une langueàune autre..4/fJo/!(iVr, Alexan-
dre; Or<o6r;-, octolive; dor en celte, et thro
en chalda'ique, )ine porte; glava en escla-

von, et calva en- latin,. <r/e.

« Cependant on reconnaît également le

rapport de ces mots, parce que la-ditïéreuce
qui résulte de cette transposition n'est pas
assez considérable pour prévaloir sur l'en-

semble des autres rapports.
« 2° Souvent encore on ajoute une voyelle

h la tête des racines primitives, en sorte que
la lettre qui devait être la première n'es!

que la seconde. Ainsi notre ancien mot estât,

que nous écrirons elat, vint iio status, par
1 addition de la voyelle c.

« 3° Souvent aussi on ajoute des conson-
nes à la fin ou aii commencement des mots :

iVaure, oreille, de sole, soleil. Nous disons
doré au lieu de dire ore, en latin aurcto.

« .'i-'' Rien de plus commun que la sui -

pression de quelque lettre. De temps, on a
fait tem.s de vostre, vôtre.

•< 5" Enfin, on unit coridnuellenienl deux
ou plusieurs mots ratlicaux pour n'en for-
mer qu'un seul. Quelquefois on reconnaît
sans peine les mot'i q Ton a réunis. Chien-
dent, justaucorps, pji Le:nanlmUr passepar-
tout.

« Souvent on ne reconnaît plus les mots
qui ont servi à cette composition. Soupi;on-
neraiî-on ces mots au, alors, encore, ruban,
d'ô'.re des mots composés |)ar la l'éunicn de
doux ou trois mots? Rien de plus vi'ai cc-
jicndant : au est pour al qui est formé de
(/ le. Alors, vient de à l'ore ou à l'heure. Ln-
core, est pour en ce hore, en cette heure.
Ruban, mot altéréde reu-band, est composé
du mot bande et de rcii qui signifie rowje,
cctalant.

'( § !1I. Ri'gles à suirredans la recherche des
étijmolagics. — Puisque la science des éty-
mologies i-epose sur un petit nombre de
principes clairs et incoatcsiablcs, on peut
en ramener la pratique à ([aelque règles
simples, déîerminées par ces p.rincijies, et

qui assuieront la recherche des étymologies
et leur donneront !a jilus grandeccriiinde.
Telles sont les principales de ces règles :

î° Ne pas s'arrêter (2îi) aux voyelles des
m-ots pour ea reconnaître les rap;:orts

;

1-210) .Vjoul!'/. I.' mol saiist'.il ti/iairfrt/iH, p.Tilc'urs,

jcicli's, p.-.npgyristfls, hislorii'ns.

(211) Coin'ide Gébelin adon::é, paniruliércmcnt,
sur celle première règle, (Ips détails curieux el ron-
MiiMCints. Cette nièine règle est aussi très-dé^el<>|)-

pt'-; dans Vlùiimologicum inrynum de M. Walter-
WiuTRR, puldicà Cambridge, in-4", 1800, et encore
i!:iiis la même ville, en ISIl, in-i", 2 vol. Ce der-
nier aule'.n- élaldit, pour bas^'S de la science étymo-
1 >gi(pie, outre ceue piemièrc règle, une doctrine
In il à fait neuve, mais qui n'est pas aussi univer-
selle, aussi infaillible qu'il le croit. Elle consiste à

dire (|uo tous les mois sont lires, priuiiliveinenl, de
ce (|ui a rapport :i la Icrre et à ra.i;riiiillure. Au
reste, l'ouvrage de M. ^Vlliter est plein des élvmolo-

gies les pl;;s savantes et souvent le mieux prouvéi^s,
concernaiU les principales langues de l'Euiope, -«le

r.\sie occidentale, du nord et de l'oiienl de l'.'^frique.

On y trouvera au^si des opinions, quelquefois Irep
sys!émali(iues, n)ais les plus curieuses et les plus
niullipliées, sur la pennulalion des consonnes.

Daiis les reclicrcbes étymologiques, les voyelles
sn;il à peu près iniiiîrérentes ; certaines classes da
consonnes se pormutcnt sans cesse enlrc elles. IL v

a même des pernHiIalions prouvées d'une classe sii-

consonnes i^ i'autre(a). Qu'est-ce donc que la science

étymologique, appuyée sur de simples simililudes (le

fornn^s aeluelles, el sur des ]i()ssil)ilil6s de retran-

elieiuenl, d'addilion, de tianstalion el de Iransfor-

nialidu? C'est l'inslrnm ni des plus folles erreurs ;

"Illl suit de re< fal"!, el de qiipl.|H-s mires , q\e des i'Jinnics Uès-ill'^seiiililiililes iLiiis leur nialéiel, pe'i

isn: '"iri: 'orîls "lij'i 'i: 1 im^ ! 'uii • m' i.o l.iu;;iiu.
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2* Ne pas ccrtiCon.Jre les leltros accossuiics

d'un mot avec les lotlrcs priniitlves et l'on-

danientules ;
3" Ramener les mois à clés ra-

dicaux composés ordinairement do deux
consonnes séparées par une voyelle forte

;

k' Classer tous l'îs mots jar familles ;
3" Su-

liordonner au sens physique d'un mot tous

les sens moraux, spirituels ou li^urés qu'il

ofl're ;
6" Ne supposer aucune altération dans

un mot qu'on ne puisse justifier par l'usage

et par l'analo^^ie ;
7° Eviter toute étymolc-

gie forcée, ou qui ne porte pas la convictien

avec elle (212).

« Exemples de o'-'elqies étymologies.—
Considérer, regardei' attentivement un ob-
iel; au figuré, rélléiiir en soi-ni6me. Tel est

1c sens actuel et générique de ce mot ; mais
dans son premier usaj^e, il a dû seulement
signifier, regarder le ciel. Considerare , ra-

cine sidu.1. Expression formée sur l'atten-

lion avec lai|uelle un astronome regarde
iMie conï'.olla'ion à travers un long tulie pour
en mettre les étoiles ensemble, conslcllare,

considerare; car les anciens, sans avoir
comme nous, l'invention des verres de lu-

nettes ne laissaient pas que de se ser-

vir pour regarder les astres d'un long
tuyau qui en dégage l«s faux rayons. Le
terme qui ex|!rime cette idée mcralc ik;

]ieut être que très-ancien
, puisqu'il est d'un

si connuun usage à l'esprit de l'iiomme. îl

nous montre par là combien l'élude de Va^.-

Ironomie est ancienne parmi les hommes.
Cette expression métaphorique vient sans
doute des Chaldéens , soit par dérivation

,

soit par traduction. Car je ne prétends pas
ilire que le mot considerare soit l'ancien

mot dont on s'est d'aljord servi, mais seu-
lement qvi'il en doit, eue une traduction

liïtérale. J'ai cité un second exenqile éga-
lement tiré de la racine sidus très-proiire à
faire voir que cette étymologie singulière

n'est nullement imaginaire. C'est le mot
rff'sfr syncopé du latin desiderium

, qui si-

gnifiant dans cette langue plus encore le

regret de la jierte que le souhait de la pos-

session, s'est particulièrement étendu dans
noire langue à ce dernier sentiment de l'âme.

Sa particule privative de jjrécédant le verbe
siderare nous montre que dc-siderare, dans
sa signification purement littérale, no vou-
lait (lire autre chose, qu'élre privé de la

rne désastres eu du soleil, se trouver dans
le regret du jour et l'embarras de l'obscu-

rité. Le terme cjui exprimait la perte d'une
chose si souhailaljle jiour l'hoinine , s'est

généralisé pour tous les senliments du re-

gret, et ensuite pour tous les sentiments de
désir qui sont encore plus généraux; car

le regret n'est que le souhait de ce (;ue

l'on a perdu; et le désir regarde aussi bien

ce (jue l'on voudrait obtenir, que ce qu'on ne
pos.'ôde plus. Ces deux exenq^les sont d'au-

tant plus frappants que les deux expressions
COI, -siderare et de-siderure n'ayant rien de
cou'mun ilans l'idée qu'ils présentent, ni

dans raflection do l'tln'.e, et se trouvant cha-

cun précédé d'une proposition qui les ca-

ractérise, on ne pourrait les tirer ainsi tous

deux a sidère, si le dévc!o|); emcnl de l'opé-

ration de resiii'il, dans la Ibrii.alion des
mots, n'avait été tel qu'on vient de le dé-
crire. Ajoutons que ces deux expressions
jrises dan.s leur sens i)urement litîéraL

viciuient naturellement îi la bouche d'un
I)cnplo sauvagecjui vit en plein air : et n'cu-
iilions jamais que c'est toujours à ce temps
iiu'il faut remonter quand ou veut trouvci-

la véritable origine clos chose?; surtout celle

des expressions de cette espèce , cpii ne Mjnt
généralisées qu'après avoir été l'cçues dans
un sens particulier, matériel et tout à l'ail à

l)ortée des esprits )ieu exercés. Le composé
prœ-sideralio s'est conservé à peu près dans
le scnsjiropre; car il signifie que les sai-

sons du froid et du chaud sont jilus avan-
cées qu'elles n'ont coutume de l'ôlre dans
l'ordre ordinaire de la nature : au lieu (jue

le simple sideralio no se dit que d'un ii:al

subit et épidémique qui attaque tout à cou|i

les animaux et les végétaux; chose que dans
les temps d'ignorance on attribuait à l'in-

fluence des astres.

« Pour fortifier la môme obsei'vaiion j'ai

encore cité le mot conlenqAer , h jieu j^rès

synonime de considérer, et dont l'origine

est la même. Conleinplari de la racine lent-

pliim. Or le mot temple qui signifie aujour-
d'hui un lieu sacré et fermé, no signifiait

au contraire dans son origine qu'un granv
espace ouvert soit dans le ciel soit sur la

terre, libre de toutes jtarts à la vue. Varron,
1. VI, le définit ainsi : Cœltim qua tuimur

,

dictum templum. Les ex|)ressions lempluin
œlheris , celhereatcmpla sont usitées chez les

]>!us anciens Crocs et Latins. Ainsi considé-
rer et contempler, c'est également regarder
le ciel. Le m.ot temple très-géuéi'iciue dans

«"est la so\irce étoniiammeiU féconde des ill-.is.ons

Icsi pf'.is loinpeuses : voilà ce que l'expérience a

piouvé, en Kiance, en Angleterre, en .\lleniagnp, en
I:alie, etc.

Mais, si les conjectiues étymologiques sont ap-
puyées par des exemples multipliés et chronoloiri-

iMienient suivis de prnelie en proche, dans l'idiome

où l'expression problématique a sa laniille, et de
même dans les lan|.'ues surtout les plus analogues à

cet idiome, plus aueieimcs cpie Ivi, ou (pii soient du
moins SCS conleuiporaincs; enfin , si les faits de
l'histoire, si les usaL,'es et 1rs opinidiis soiU tiou-

vi's en haniKinie avec ces di'iluilioiis pliiioliigiq:ies
;

;il:us. ces coujcelurcs, dr'\cliiiii;éi's, liu'litii'es pai' (les

ciiliqucs judicieux et d'inie énidildii \as|i' el pio-

fonde
,
peuvent devenir des probabilités très-pres-

santes, ou même prendre leur rang parmi les véi'ités

démontrées.
{ii-i) Voudrait-on nous permettre de liasarder,

piiMi' supplément, les deux règles suivantes? 8" Mul-
iipliei- les lappioiiicments des formes diverses du
mot, dans ;'ordre elironologique, autant qu'on le

p'Ut. 9" Puiser ces loi ini's , pieiuièrement, dans

l'idiome où est pris immédiaiemenl le mot quil
s'agit d'expliipier

;
|)iiis, consulter les langues re-

connues pour être mèri's, on sceiirs, ou liUes de c(^

même idiimie; et, enlin, mais avec grande détiancc,

les langues mèiiies (pii parailraient lui être cl: au-
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son origine, Test devenu un peu moins lors-

qu'on la restreint à signifier un espace ou-
vert en plein air, oiî les anciens peuples
sauvages s'assemb'nient autrefois, roi.-iuie

ils s'assemblent encore en Améi-ique, pour
prier, pour adorer le ciel et les astres. Car
dans les premiers siècles on ne faisait point
de prières (ians un lieu fermé. Mais quaiid
l'usage a elian^è totalement à cet égard, la

signification du mot temple s'est particula-
risée tout à fait dans le sens où nous l'a-

vons depuis longtemps.
« Admirer, miràri , se dit de tout ce cjue

l'on considère avec une surprise môlée de
plaisir; et aussi de tout ce (jue l'on re-
garde avec attention, sui'tout s'il s'attire du
respect, et s'il éblouit la vue ou l'âme. Dès
lors n'est-il pas facile de voir, cjuc parmi
tant de mots latins dont on sait que l'ori-

gine se trouve dans les langues d'orient
,

le terme mirari, servant à exprimer un
sentiment de l'àrae tel que celui que nous
venons de décrire, a été formé sur le mot
oriental wihr. le sileil

, qui est en elfet

le plus adinirafilr de tous les objets de la

vue, et celui du culte des anciennes na-
tions ? De là sont dérivés les mots miracle,

miroir, mire, merveille, etc.

« J'ai dit aussi que monilion averlisse-

ment, monere avertir, venait de moun,
Lun(i{reltice Mon grwce Mn r,, persice iv.acn,

anglice moon, etc.). 11 faut le prouver. l\ay-

pelons ici les usages antiques. Les pre-
miers peuples n'avaient d'autre mélliode
ou d'aulre instrument j^ropre h mesurer !a

durée du temp< que d'observer le cours
des astres. Ils se servaient surtout du cours
plus limité de la lune, dont les ]ihases

leur donnaient à cet égard une grande com-
modité. La nouvelle lune après le déclin
commençait une nouvelle période de temps
appelée mcnsis (de v.nv) mois, qu'on cé-
lébrait par une fête appelée néo-::ienie, nova
liiua. On tenait en sentinelle sur un lieu

élevé une personne chargée d'observer la

lune et d'averlir (monere) le peuple , aussi-
tôt que sa lumière commencerait à redeve-
nir visible. C'était la pratique des Hébreux,
et de bien d'autres nations. Tous ces faits

sont parfaitement connus. J'en conclus après
les meilleurs étymologistes, que le terme
servant à signifier le plus usité de tous les

avertiss.^ments s'est étendu à tous autres;
que le mot générique monere, exprimant
une i'iée intellectuelle et purement relative

à l'opération de rame, ne pouvant dès lois

avoir une racine qui ne soit tirée d'un ob-
jet physique, on la trouvedanslaracine mon,
lana. On y retrouve la convenance de son ,

de figure et de raison , puisque la lune ser-
vant aux hommes des premiers siècles de
mesure du temps et tle la durée, était pour
eux le moniteur perpétuel et journalier
.\ussi les Latins nommaient-ils moneia la

même divinité ((u'ils appelaient Luna

,

'iiina, [la déesse journalière ( do dieu]]
'nit et Jtmo, la déesse et la reine des airs.
ïllle avait son temple à Rome, oii l'on éta-
l»lil la fabrique fies pièces d'argent ayant

cours pour l'échange des choses usuelles ,

qui retint le nom de moneta, monnaie; mais
le sens de monnaie n'a plus de rajtport à
celui (le monition; comme celui de monilion
n'en a plus à celui de ntois. L'idée a couru
de branches en branches ; tandis que la fi-

gure moins altérée nous indique encore
que les branches peuvent se rapporter à un
luème tronc, et cjue l'observation nous le

démontre. Le nom purement latin de Mi-
nerve, une de leurs divinités, vient aussi

de la même origine , et se rapporte à la

même cause. Son nom signifie la déesse de
Yavcr:issemenl ou du conseil. On n'en peut
douter quand on voit que dans le vieux lan-

t;age que parlaient au temps du roi Numa
les prêtres saliens , qui avaient dans leur
rituel des hymnes en l'iioniieur de Minerve,
7)ro»)e«prra)-f signifie promonere. Ainsi quel-

ques mythologistes n'ont pas eu tort de dire

que Minerve était la même que Diane. On
voit ici jiourquoi Minerve était regardée
comme la déesse de la prudence , du bon
conseil, del'aveitissement; rôle qu'elle joue
dans les poèmes anciens, et comment les

premières origines de chaque divinité se

rapportent toujours au sabéisme ou culte

des astres.

« He/le'chir de rc-fleetere, à la lettre c'est

plier en deux, comme si l'on repliait ses pen-
sées les unes sur les autres pour les rassem-
bler et les combiner. Comment aurait-on pu
peindre autrement que par cette image com-
jiarative la ('uplication et la combinaison des
pensées ? Répliquer , re-plicare , c'est de
même redoubler ses paroles. Réfléchir s'ap-

plii|ue aux pensées, répliquer au discours, et

remarquer aux objets : c'est distinguer un
objet, le particulariser, le circonscrire en le

sépsrantdesaulres;de la rafinemarck, borne,
confin, limite. Peut-être pourrait-on m'ob-
jecter à la rigueur que les mots ci-dessus p/i

et marque ne sont pas des noms de substan-
ces physiques et réelles, mais de modes et

de relations. Mais il ne faut pas presser ceci

si'lon une métaphysique trop rigoureuse.
Les qualités et les accidents des substances
réelles peuvent bien être rangés ici dans la

classe du physique, à laijuelle elles appar-
tiennent bien plus qu'à celle des purs êtres

moraux.
« Al TP.ES EXEMPLES DE NOMS d'opÉRATIONS

INTELLECTIIELLES , DE RELATIONS, d'hABITU-
DES , etc., FORMÉS SUR DES IMAGES VISIBLES

ET MÊME PAR ONOMATOPÉE. — Délibérer, de-

liberare, c'est tenir en balance; de la racine

libra, balan'e. Cette peinture jihysique est

très-bonne et directement appliquée à de
telles opérations de l'esprit. Mais le mol
libra, balance est fait sur le mot liber, qui de
même que codex, signifie dans son origine

un morceau de bois, soit qu'on s'en serTÎI

pour poids, soit qu'on s'en servît pour plan-

che suspendue sur laquelle on mettait deux
corps en é(iuilibre. Le latin libella, règle de

bois propre à poser les corps de niveau a

]iroduit l'anglais level et le français niveau,

nivellement.

« Il y a des termes moraux si bien fabri-
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fjuos pour faire rapporter la juste ai»plitali(>ii

ae ce qui est externe, à l'opératiim des .sens

intérieurs, qu'on pourrait croire que leur fa-

brique est le produit d'une observation com-
l)inée (Upliilosopliique, s'il n'était plus natu-

rel encore de la prendre pour l'etfet rapide

d'une grande justesse d'instinct. Tel est le

mot ratio, raison, qui, selon la force de la

signification originelle, équivaut aux expres-

sions suivantes, la vérité de la chose, l'exis-

tence réelle de la chose, en un mol, la chose

même, en la considérant comme transportée

du dehors au dedans de l'esprit. Cette juste

conformité île l'idée intellectuelle avec l'ob-

jet physit|ue est ce qui constitue précisément
la vérité, c'est-à-di re /o ra («on, et le fondement
de la raison tant dans le fait que dans les

raisonnements ou conséquences cpii décou-
lent (lu fait. Voici quelle a été la fabrifiuc

du mot ratio. Du sulistanlif générique rcs,

rerum, les Latins ont fait le verbe rcri, pour
signifier faire passer quelque chose dans son
esprit, la connaître comme vraie et existante,

la croire telle : comme nous dirions littéra-

lement et absolument (si le mot était reçu
dans notre langue) choser dans sa tête, y
niet:re un objet, en avoir l'idée toute telle

qu'il est. De reri on on a fait le participe

ralus, et le terme abstrait i-aiio, raison. On
ne pouvait mieux peindre la force de cette

opération de l'entendement qu'en y appli-

quant le mot rcs, pour faire entendre que la

raison c'était la chose môme toute réelle et

toute vraie. C'est bien aussi ce que signifie

le mot réalité tiré du même primitif. Ce
qu'est la réalité dans la nature, la raison

l'est dans l'esprit. Ceci paraît encore con-
firmé par le verbe grec fUo> dico, loquor; car

parler c'est nommer les choses.

« Excellence c'est une course plus ra|3ide

que celle d'un autre coureur : image sauvage
qui représente fort bien (juel est entre plu-

sieurs personnes celui qui surpasse les au-
tres, et qui mérite d'ôtre préféré. Le mot
oriental kel, celer, velox a produit le verbe

grec Ks>,"'.'.) proicnio, appetlo, et en latin le

verbe simple cclerc, avancer, affiler, remuer.

De là on a fait les verbes composés prcc-

eellere, être avancé le premier, et ex-celler^,

être avancé hors de rang, être assis plus haut :

ce qui est une marque de prééminence parmi
les liommes assemblés. Jusque-là le mot
restait encore à peu près dans sou sens phy-

sique. Quand on l'a voulu étendre au sens

moral, on a dit ex cellent pour le meilleur,

l'objet i)référable à tout autre du même genre.
Quand on a voulu s'en tenir à la significa-
tion jiurement littérale, de rello on a fait

pro-cella pour signifier tempête rapide, agita
lion violente.

« Donnons un exemple d'un objet physique
et réel dont le nom serve de racine à celui
d'une considération de l'esprit purement re-
lative, et d'une relation d'un genre singulier,
telle qu'est {)ar exemple la parenté entre
plusieurs personnes. Frère, en latin frater,

en anglais brother, et ainsi de môme en
quantité d'autres langues. Tous ces mots pa-
raissent venir de la vieille racine celtique
bru, venter, utérus; de sorte que le mot [ra-

ter, dans sa propre signification est syno-
nyme cWUerinus; l'idée relative contenue
dans le mot frère, se trouve ainsi exprimée
[)ar une dérivation tirée d'un objet physique.
On peut encore remarquer en passant sur ce
mot que la terminaison ter paraît appropriée,
dans beaucoup de langues, aux mots qui ex-
priment des rapports venus par génération
charnelle. Savoir, outre le générateur com-
mun venter, pater, jière ; mater, mère

; fra-
ter, brother, frêrc; sister, sœur, dochter,
exjyirr.p docter, daughter, fille, etc.

« J'ai dit qu'empêcher c'était à la lettre Ut
les pieds; et qu'expédier c'était les délier.

Cela s'explique tout seul par le lalin :»ipc-

dire, pedcs intricarc, et expedirc, pedes libé-

ra e. Cette image est très-naturelle, très-
pittoresque : car il n'y a guère de meilleur
moyen d"em|.ôcher un homme d'agir, ou do
lui en rendre la facilité. Mais à combien
d'empêchements et d'expéditions cette allégo-
rie n'a-t-clle pas été transférée? Les Latins
s'en servent dans un sens moral tout à fait

détourné lorsqu'ils disent expedit pour // est

à propos; d'où nous avons fait expédient. Ne
disons-nous pas aussi délivrer expédition
d'u)! acte de notaire, pour en donner copie
aux parties intéressées?

« Il n'y a sorte d'image matérielle qu'on
ne s'avise de transporter par métaphore en
signification intellectuelle. Cal est une racine
qui désigne la dureté des corps ("21.3); de là

vient caillou, gallel, Calcdonia, Cilicia, calus,
calx, calcare, etc. Le grand usage de manier
des corps durs rend les mains calleuses, et la

callosité des mains indique ce grand usage.
Il n'en a pas fallu davantage aux Latins pour
fabriquer là-dessus le verbe callerc, lorsfju'ils

ont voulu exprimer que l'esprit avait une
l)ratique usitée, et une connaissance par-

(•215) t C.alad en plicnicicn {durexccre) ; clinitck

(/«/•ii), yi^'i (t'ipillits) ; ccdciilus (caillou |ilal), d'où

vieiil ccd'culer, parce qu'on s'cil prcniicronicnt servi,

poir calcuiiT, de polilcs pierres, en guise de jetons;

kaled en celtique {ditrus); clitdlex, au pays de Gex,

signifie roclier ; coHia, colline ; calare en italien

(descendre d'un rocliei', glisser d'une pente raide);

galkt (caillou plat du i ivage de la mer) ; cal, en gé-

néral, rivage niaiitinic; rivage garni de rochers et

(le gallets; delàvicnnenl.àcequejecrois.lesnonisdc

Gaietés, Celt*, Galli, K«)£Tt,f, raWai. J'estime que

c'est de là que toute la région qui faisait l'extiéniité

de l'Europe, sur la grande mer Occane, a été noni-

wëe Gall'ia, CeUica, Calcli (le pavs de Caiix)
;
C(d-

Icpcia (la Galice); Walliii (le pays de Galles); Wal-
lo'ics (les Flamands); Cala-is {Portu» Icciiis); Por-
tugal (Port-Ccd, ce qui est une espèce de jiléonasme

assez conuniin en !;é graphie) ; Cilicia (lajiidosa);

C(de-doma {diiin \cl lapidosa rcijio); calltis, callis

(sentier battu ; d'où vii'nnenl cullere, callidilas)
;

calx, calccus (d'où viennent euliyœ, caleçon, chaus-
ser) ; calcar, cidco, calco (d'où vient cnlquer) ; adx,
cluiitx, calciner, calva (crâne, tète chauve, tète nue),

d'où viennent calotte et cdol (coquille de noix).

CaM-mons (rocher pelé, (^haumont); jr/w, glacies,

(durca (gravier); (jlmsc (terre dure); caillou, i-a-

hi^, elc, l'te.
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f.iile de quehiue science Us ont [>rôsenté s'i'cartaicnî des iviies déjà tracées. On a de-
liraage d"ii!i esprit rnfhtrrl [inr l'usage, jvdis applicjné ce mot aux érarts de l'esprit...

comme un sentier {callis^ est eiiflKrci pour Jmite, de faur et do falsilas, vpiiiis eux-
avoir é;6 battu et fréquenté. Ils ont onijorc ni^-nies de falsus et de fallcre. Fuit est un
étendu rininp;e. en disant ralliditus pour ex- ancien mot germanique qui signitie pro[)re-

I rimer le prompt et le subtil discernement nient tomber; nous en avons suivi l'idée-

acquis par la pralique haintuelle des choses, dans notre idiotisme français, tomber en-

CcpenJant alors l'image est déjà bien loin faute. Le verlie germanique paraît sorti de
de son original. la racine générique fat, liai, qu'on Irou-e

« Voyez encore comment ces façons do aiipriqiriée ii désigner, en quantité de laii-

parler, avoir de Viurlinatio)! pour quelquun, gués, ce qui est en liaui, en l'air, élevé, su-
;)P?ir/(?r fH ,w /«!?»!•, sont vraiment des ima- périeur, soit pliysiquement , soit morale-
ges i)hysiques de clioses morales, et corn- ment, soit allégoriquement. Les Latins ont
meut on exp.rime les mouvements de l'âme eiii|irunté le verbe fall, dont la signification

jiar les mots penchant et incliner, qui sont la est pîiysique, pour exprimer une idée mo-
f'rgure des mouvements corjiorels. C'est aussi raie fort étendue, en disant fallere pour trom-
iine fort bonne peinture naturelle que d'à- per, ne pas tenir, comme on le croyait; iiié-

voir nommé fo<7i(f//fr(> le caractère d'esj'rit tapiiore prise d'un appui peu solide, qui
d'une femme qui aga'^e vingt amants, comme trompe en tombant d'en haut, lorsqu'on
le coq aga-^e et fait l'amour à jilusieurs pou- croyait s'appuyer dessus. Les Germains s'en

les à la fois. Ce mot-ci servira d'exemjde sont aussi servis en ce sens, en disant fœllen

pour les termes moraux venus par onoma- pour decipere, d'où vient notre mot félonie.

topéo, qui est la source d'oii il so:nlile le Les deux idées sont rassemblées dans le mot
plus dilucile de les voir sortir. Certainement ff^lé, par lequel on exprime qu'un vase d'ar-

ie nom celti que cor», de notre oiseau gallur, gile s'est fendu en tombant et ne tient pas

a- été formé par imitation i;a(urelle du glous- l'eau. On a dit falsus, faux, ûc tout ce qui
sèment de cet oiseau. Il n'en faut pas d'autre trompe et ne se soutient pas. .\insi le terme
preuve, sinon que d'autres peviples très-in- faux, pris moraleiuent pour tout ce qui n'est

connus aux Celtes l'ont ainsi nommé natu- ni assuré ni vrai, signifie, pris physique-
rcHe ne t, et qu'une poule, en langue des ment, ce qui ;o»(6p, ne se soutient ])as, et ne
sauvages Australiens de la Nouvelie-Ciuinée, reste pas tel qu'on l'avait placé,

se dit coof/. Caqueter, caquet, viennent de la « Astuce, artifice de l'esprit, aslulia, ne
Jii''m3 ra:ine, jiour désigner un baliil conti- devrait littéralement signifier qn'liabiun'icn

iiuel et importun, tel que le gloussement ''««s ^tne ville, étant dérivé du grec «o-r-,

continuel des inouïes. Les deux termes ca- ?(»"^s,rH'//a.<. Ainsi ns^H^is, dans son origine,

quêter et coquctfr sont presque semblables, ne serait ([u'urbanus, comme si l'on eût dit

l>arc8 qu'ils viennent de la mémo racine, civilior et peritior quani suntrustici.' Aa--to;,

quoiqii ils expriment dos idées fort dilTéren- cirilis, urbanus, pulcher. Mais le même mot
tes. La dernière n'a plus rien de l'onomalo- «^tj signifie mansiones, venant de <xzi.:,sto,

pée ni de l'imitation du ci-i , et cependant rnanco, qui sort immédiatement du caractère

elle en vient, ainsi qu'une infinité d'autres, primitif ou clef organique st , ap|iropriée

dont la liaison n'est pas facile à démêler. par la nature à désigner l'immoljiiité et la

« Caprice, qui se dit d'une disposition fixité

d'esprit bizarre et déréglé dans ses saillies, « Flatterie, est un souffle adoucissant

,

ne signifie à la lettre que chevelure crépue, flare, flatu.s. Le flatteur est celui qui souffle

téie hérissée, en italien capo riccio. En effet, au^ oreilles d'un autre des cîioscs fausses
cet extérieur est assez souvent un signe qui lui peuvent èire agréables. Flare vient
d'uni telle disposition d'esprit. On a jadis de la première clef sim[)le et organiqu? //,

nommé ifurepf'is ou Hurepoil une contrée caractéristique et imitative du mouvement
voisine de Paris, à cause des façons grossie- des choses fluides, telles que l'air et l'eau,

res des habitants de ce canton," à poil levé, « Doute, dubium, incertitude de l'esprit,

hérissé et mal
| eigné. (Voi/ez Favchet, .4;i- se peint par la racine duo, qui désigne l'em-

tiquit., 1. IV.) Pelleié, famille éteinte en Nor- barra-; entre ileux pensées : dubium a duobus
r.iandie, dont un cardinal, eifréné ligueur, îhcî/j*'/, dit un ancien grammairien latin,

iiortait pour armoiries une tète à poil levé et '< Souci, peine de l'Ame, n'est à la lettre

nérissé : le dernier de celle famille est mort qu'une blessure corporelle. Le français no
fou. Pour pieuve ipio caprice vient de capo s'en sert qu'au sens figuré; le latin l'eaqjloie

riccio, on doit remarquer que la dernière également au propre et au figuré : saucius
moitié est caraciéri-iée, ol la même que dans Jiour lulneralus et pour mœstus.
1 • mot hérissé, qui vient de l'anirlais hair r -,

I . Il V .11, . .
• «"oiuio Funit cuin suuciHS aram

(. apillas) et lie rajht, ricco, ou erer us.
^

j-,,,,,,,, ,, i„cer(mvcxcu^sit cevrkc securim. .

<( Dr, lit, égarement de 1 esprit, folie ; deli- m mjina nrmi jum dudum saiicia cura...
rare, n est ancre «hose que hdiourer un '

(Virgile)champ de travers, au lieu de liien suivre les r- , .

sillons en ligms droites. Hacme //... sillon.
,,,„, „,„„;,;,;, LllU';:;;;:;::"'"-^^

J.iraie e.>t un vieux mot latin qui signifie '

n \

labourer un champ jiar rai(>s ; il vient de (I.icrf.ce.)

1 oriental ii/r, sillonner, labiiurer. /iz-Z/rr/rc se >.îais le f.rci- ircuqilnic la racine o-zaw (jue
disait des Ixculv oui, eu traçant des- sillou'-, pnur vulinr<>: el res mois i;rccs, bxrm, «rzatci.



im EÏY OAMiil'.Oi'OI.OGIE. KTY .MO-

siiiit roiai(''S sur la clef priniilivo et organi-

Hao se, qui cJésiL^iK^ eu jj,(''U(m<-i1 le creux,
lexeavatiou, l'cnfouccuient, la liiminutiou

d'un corps en le creusant, ce qui est l'effet

d'une blessure. Voilà coninicrit se forcent
les termes intellectuels en passant de lan-

gues en lanj^ues : du primitif nry;aniquc et

nécessaire au sens propre,, cl du propre nu
figuré; si bien qu'en fiuelques sièfles on en
perd tout à fait la vue et la connaissance
dans leur sens litiéral.

« En intin culainilas et œriurna signifient

«H malheur, une infortune. Mais dans son
origine le premier a signifié la disette de
grains; et le second, la disette de l'argent.

Calamitas, a calamis, grêle, tempête qui
rompt les tigesdublé;aTi«m?in,ai œre. Nous
appelons en français terre en chaume une
terre qui n'est point ensemencée , ([u'on

laisse reposer; et dans laquelle, après avoir
coupé l'épi, il ne rcsle plus ([ue le tuyau
{(alaiiius) attaché à sa racine. Comme une
terre en chaume est une terre tpii se repose,
de là vient qu'on a dit chômer une fête, pour
la célébrer, ne pas Iravailler ce jour-là, se

reposer. De là vient le mot calme pour re-
pos, tranquillité. Mais combien la significa-

tion du mot calme n'est-elle pas différente de
celledu moUalamiié! et quel étrange chemin
n'ont pas fait ici les expressions et les idées
des hommes.

« En la môme langue, incolumis, sain cl.

sauf, qui est sine columna? expression tirée

d'un bâtiment qui, étant en bon état, n'a pas
besoin d'étais. Diviser, diridcre , vient de la

racine celli(pie dir, c'est-à-dire rivière : le

teiMue relatif, dirisrr, a été forgé sur un ob-
jet physique, à la vue des rivières qui sépa-
rent natui'eliement les terres; de même que
de rivales, qui se dit dans le sens propre dos
bestiaux qui s'abreuventà une même rivière,

ou des possesseurs de fonds, (pii tirent d'un
môme ruisseau l'irrigation de leurs champs,
on en a fait au figuré, rivaux, rivalilc, pour
signifier la jalousie entre plusieurs préten-
dants à une même chose. Si inter rivales, id

est qui per cumdem rivum aquam durunt, sit

contentio de oqnw itsu, etc. (L'i.pi.w., leg. i,

ïï. De aqna quUidiana.) Rivales dicebanlur

qui in agris rivum haberent communem , et

j.ropter eum swpe disceptarent. ( Acron in

art. poet. Horat.)
« AiTRE i:\i:mple d'étymoi.ogie par la

«KCUEiicnE DU R\nicAL. — Raciuc Cap, qui
désigne en général l'action physique de sai-

.'ir ([uelque chose dans le creux de la niain,

c'est-à-dire prendre. — Cap io est le verbe
de l'action simple. — Cap Io exprime qu'on
(hcrcheà prendre, qu'on y est disposé, qu'on
s'y étudie, (pi'dU en fait habilutle. Capture,
chercher à surprendre, épier, tâcher de trom-
per et d'attraper; en sens [x^xwé, flatter, avoir
du manéije. (Chaque verbe sous cette nou-
velle forme aura ses mots propres, pour
l'agent, l'ailion, l'attribut et la manière ou
adveiJie. Cnptator, captatio, captiosus , ca-

pti(ise;cX l'ondétournerale sens jiroprc pour
appliquer les termes i)ar extension à toute

Irt classe de ce qui f;s( nuisible pai' surprise.

pi('geet ti'oninerie. — Cap csso expriuie la

l'réduence et l'ardeur avec laipielle on se

porto à l'action de prendre. Capesscre, em-
poigner; prendre avec toute la main, et au
tij'uré, prendre grand soin de quelque chose.

" Ex''})iple du verbe accru par préposition.
Valeur siq'iilicaiice de cluiqiic préiiusitioii

.

—
Accipio {ad-capio, (lù le simple est joint à la

nrépo.sition ad, ({ui signifie le mouvement
local que l'on se ilonne pour une fin,) ex-
))rime que l'on est arrivé, que l'on fait un
mouvement, que l'on se jjréscnte pour 7)rc?î-

drc. Accipere , accepter, recevoir ; et en sens
li:guré , apprendre. Ce verbe composé a

,

comme les précédents et les suivants, ses

dérivés déduits de fa foruie propre; comme
accipifer, oiseau do proie, oiseau qui 7)rf«(f.

Les Latins nomment aussi cet oiseau acce-
ptor. — Accepta [ud-capto] est le fréquen-
tatif iVaccipio. 11 énonce la volonté libre et

contente de celui (iiii reçoit; cav accepter est

])tus que recevoir : on dit recevoir une bles-
sure et accepter mi présent. — Anticipa
(ante-capio, iohU à la préposition qui dési-

gne la in'ioritêde temps ou de lieu) exprime
(pie l'on prend d'avance, avant qu'en ne
donne. Anticipare, prendre d'avance, antici-

per, devancer, prévenir. Au Itguré anticipa-
tio, connaissance prématurée des choses. —
Concipio {cum-capio, joint h la préposition
qui désigne l'ensemble et l'assemblage de
l'iusieurs choses) exprime (jue l'on jirend

plusieurs choses à la fois, et aussi que l'on

prend une chose avec soi pour la conserver
en soi. Concipere, comprendre , concevoir,

soit intellectuellement, soit corporellemcnl;
engendrer, en parlant de la femelle qui a

reçu en son sein le geiTUc du niAle. L'e là

vient conceplus, conceptio, productions de
la terre ou de l'esprit : conceptaculum ter-

rain propre à proiluire, lieu où les clioses

sont produites. La terminaison eulum, habi-
tuelle au latin, est é((uivalente à /oct(*', et

]ieut tirer son origine ilu verl)c colo. llien

(lo.a gens]>enc.lient à croire que, comme tou-

tes les terminaisons ont leur signification

ju'opre et adaptée à une certaine formule
d'expressions, elles ont aussi leur dériva-
tion propre, non arbitrairement fabriquée,
mais tirée de quelque terme général. Si cela

est ainsi (ce (juo je ne voudrais pas assurer

dans tous les cas, quoique la proposition

soit vraie dans un grand nombre de cas), il

en faut C(jnclui'e qu'une bonne partie des

mots, rju'on serait tenté de regarder comme
simples, sont en effet comjiosés sur deux raci-

nes distinctes et effectives, comme ici cepta-

eulum, de cap et do col. — CircMHîc/jî/o joint

à la préposition qui désigne la foime ronde
et le local à l'entour [circa, circum, circus,

circulas, circuilus) exprime que l'on prend
autour ce qui environne. — Vecipio (de-ca-

pio, joint à la préposition qui désigne l'ox-

dusirn et la soustraction) ex])rime que l'on

empêche de pren(/re, que l'on fait manqu'^r
de prendre. Decipcre, décevoir, tromper, at-

traper, surprendre. De là decipulum, deci-

puta , piège, machine qui trompe, trébuche!,

souricière. La t^rnuiiaison nia paraît avoir
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Ole faiio sur le gros Zln,maleria,rcs; de sorte

iiue dccipula est rcs, cr,s, machina quœ deci-

pit. — Disceplo {(lis-caplo, joint h la prépo-

sition qui di!si.;ne la séparation et la distinc-

tion) exprime que l'on prend les choses à

part les unes des autres, ou de part et d'au-

tre, sans les mêler. Disceptare, au li,.;nré,

discuter, disputer, Cûamincr de part rt d'au-

tre, juger arec exa:nen. — Excipio (joint à

la préposition qui désigne ledehors du lieu)

exprime :
1" l'exception, c'est-à-dire qu'en

prenant les autres choses on laisse celle-ci,

teUement qu'elle reste hors de la prise, ^.r-

cipere, excepter; c'est à peu près l'opposé

de concipere. 2' Le transport de lieu à lieu

,

ou de personne <i personne ; la chose prise

venant d'un autre lieu ou d'une autre per-

sonne. Excipere, recevoir, recueillir, ramas-
ser ; excipulus, récipient, vase, panier. Ex-
cipere exi'rime une action opposée à accipere;

en ce que dans accipere, prendre, le mouve-
ment est censé venir de celui qui prend; et

dans excipere, recevoir, le mouvement est

censé venir de celui qui donne. C'est là

le sens strict et primordial ; mais dans le

discours ordinaire on néglige ces petites

ditrérences, et l'on emploie les termes l'un

l)Our l'autre. — Incipio. Ce verlic offre une
remar(iue singulière. Quoique formé jinr

une analogie de langage sur le moJèle des
préréilenis, avec une préposition qui dési-

gne le dedans du lieu, il ne vient pas de ca-

pio et de la racine cap, en tant qu'elle veut
])ein.lre le creux de la main, mais d'une au-
tre racine cap, qui signifie te'te : caput, le

c:tmmenceincnt, le premier bout d'une chose

quelconque. Car /«cZ/jcre ne signifie nullement
prendre dedans mais commencer, (Irc au pre-

mier bout; ainsi il est évident qu'il vient à' in

capite. (Intercipioioinih laprépositionquidé-
signe une différenced'c«/?ace, unedistancede
tei.iips ou de lieu) exprime que l'on prend
enîre un temps et un temjis, entre un lieu et

un lieu; ce qui suppose qu'on a pris hors du
temps et du lieu convenus. Intercipere , in-

tercepter, prendre par surprise, s'emparer.

De là, iniercapedo , interrallc où l'on peut
prendre. — Occupa (ob-capio, joint à la pré-
jiosition qui désigne qu'on s'est mis à dos-
sein au devant de la chose) exprimé qu'on
prend de dessein prémédité, en se mettant
en place ponv prendre. Occupare , se rendre
maître, saisir, s'emparer, usurper, prévenir,

anticiper. Ante-uccupare, prœoccupare ajoute

encore à l'idée un accessoire })lus fort, un
])lus grand degré d'avance. Au figuré, préoc-

cupation, prévention, sentiment qui a pris,

(pii s'est emj)aré d'avance de l'esprit. Par la

raison que occupare exprime prendre à des-

sein, occupatio signifie l'action d'opérer sur
la chose ;jr(.sc pour un certain dessein; oc-

cupation, exercice, emploi. — Occipio vient
li'iib-caput comme incipio. Occipere , coi/i-

)«cnrcr; nouvelle preuve qu'en ét.vmologie,
c'est surtout lasignifi alion du moi (piil faut
coiisulter. — Percipio (joint à la pr(''|ii)sili(in

(pii désigne la traversée, le mouvemciil lo-

cal à l'intérieur) exprime que l'on prend en
passant. l'ercipcre, percevoir, recueillir, re-

cevoir, comprendre. Perceptio, récolte: et au
ligure, récolte que fait l'esprit, perception,
intelligence, con7iaissance que res()rit re(;oit

des objets extérieurs. La langue française

redouble la préposition sur ce mot, et dit

apercevoir; c'est prendre connaissance des
objets parles sens, ou parla pensée. —
Prcecipio (joint à la préposition qui désigne
la priorité de personnes ou d'action) ex-
prime que Von prend le premier. Prœcipere,
anticiper, et au figuré, prévoir. Mais il y a

un autre prœcipio, qui vient de capxU
comme incipio. Prœcipere, en ce sens, c'est

commander ; aloi's le verbe est formé sur
prœceptum, ou prœ-caput. Primum caput,
c'est-à-dire premier chef, principal chapitre,
précepte, chose qu'il faut faire en premier
lieu, commandement, instruction , maxime.
De même prœceplio, instruction , enseigne-
ment ; prœceptor, précept'ur qui enseigne ,

prœcipuus
,
principal

,
premier chef; prin-

ceps, principium, principalis , etc., et aussi
deinceps {de capite in capite), c'est-à-dire en-
suite. Et encore prœieps, prœcipito , prœci-
pitaiio, etc., tous mots qui, dans leur sens
littéral, désignent qu'on se jette la tète la

première. — Itecipio {joinl à la préposition
qui désigne l'itération) exprime qu'on prend
ce qu'on avait déjà /J/vs une autre fois. Ke-
cipere, reprendre, recevoir. — Recepto est un
augumntatif, receptare, retirer, receler. lie-

ceptus, retraite, receptuculum, lieu de re-

traite, réceptacle. — Suscipio (super-capio,

avec la préposition qui désigne une plus
grande hauteur locale) exprime que l'on

met sur soi ce que l'on prend, image par la-

quelle on peint que l'on se charge de l'action

de prendre, que l'on en fait sa propre affaire.

Sus'ipere, prendre sur soi, se charger ; en
français nous disons d'un seul mot entre-

prendre. Onirecxis prépositions, il y en a

p!u^ieurs autres que l'on joint à chaque
verbe, selon que son action le rend suscepti-

ble d'être modifié par les ra|)ports qu'elles

désignent. L'usage s'est continié de joindre
au verbe capio celles qui lui conviennent le

plus ordinairement. 11 y a môme des prépo-
sitions composées de deux autres, comme
prœter qui désigne le mouvement local tle

passer au travers sans s'arrêter et d'aller

plus loin, composé de prœ et du son radical
//• servant à exprimer le mouvement de [)as-

ser au dedans avec quelque rapidité trans,

ti-ai'.sire, trnhere, traverser, etc. Pri,p:cr dé-
signe le mouvement local de passer tout le

long à côtû, non par-dedans. On s'en sert au
figt;ré pour désigner la cause occasionnelle
et prochaine: propter, à cause de; et c'est

ainsi qu'on détourne souvent le sens [.rinii-

tif des piépositions.
« Exemple de l'accroissement par com-

position. — Partiripo
(
partem-iapio) ex-

l)iime disertement qu'on prend une ])artie

de la c'riose, et qu'une autre personne prend
l'aulr,' parlie. Participare, participer, com-
muniquer. Ce verbe est ainsi que les sui-

vants, couijjosé de deux mois effectifs. Purti-

ceps, compagnon, complice.
Aucvpfl, aucupor {avcs-(apcrc), prendre dcf
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oiseaux; et au ti^uré rechtrcher avec iu/.;,

se donner de la peine pour prendre. Auieps,

oiseleur; Aucupium , chasse à l'oiseau, rc-

cfierehe pénible. — Auneupo Inomen-capere),

nommer, appeler.— Muuicipio {munus-cupeie)

prendre charge ou cmjiloi jiublic couune ci-

toyen. De là munivipiuin pour dire une ville

qui est gouvernée [larses propres magistrats.

11 s.ignitie aussi le droit de prendre un tel

emploi , d'exercer une telle fonction pu-
Jiliiiue. Munieeps, municipalis , municipa-
tim, etc., expriment les [lersonnes, les attri-

buts, les manières relatives à cette fonction.
— Mancipo (manu-capere) prendre avec ta

main, se saisir soi-même ou ensaisiner un
autre, lui vendre. Mancipium, dans la signi-

fication restreinte, signifie un esclare , un
captif, un l'.risonuicr de guerre pris avec !a

main. Emaneipare, c'est lui rendre la liberté,

l'ùter de sa n ain; ce qui se tiit aussi des mi-
neurs, et des fils de famille, Ji qui l'on rend
un droit d'agir liiirement qu'ils n'avaient pas ;

Emanciper. Manceps signifie un entrepre-

neur, un ouvrier ijui prend un ouvrage |)u-

blic à faire. — Forceps (de forlc-capere ou
plutôt de foras-eapere), instrument propie à

prendre pour tirer dehors; tenailles, ci-

seaux. H

EUROPE MODERNE. Origine des nations

qui l'habitent. — Pour amener jusqu'à nos
jours et à notre pays le fil des traditions et la

marche des peuples, il resterait h dresser
l'inventaii-e des nations vivant aujourd'hui
sur la terre. Si les faits et les dé>!uctions

posés dans l'article Scythes sont vrais et

légitimes , le déhrouillement des nations

d'Europe est bien facile; il |i0urrait se ré-

duire au simple dénombrement.

Nous acceptons le classement établi par
Frédéric Schœll (21't) compilateur modeste
et libraire instruit qui nous importa les [i;e-

miers travaux de l'etlïnographie allemanae,
un peu trop tôt pour être remarqués. La ré-

partition politique, outre qu'elle est mobile
comme les révolutions, divise la m.ônie race

ou agglomère des races diverses; la réparti-

tion jiar langues est à la fois plus rationnelle

et plus stable; elle fournit les (luatorze clas-

ses suivantes : Basques, Celtes, Cindjres,

Germains, Latins, Slaves, Hongrois, Finnois,
Turcs, (irecs, Albanais, Juifs, Arméniens,
Zingarcs.

Les Basques, Biscaycns ou Escualdunac
occupent en France les départements des
Hautes et Basses-Pyrénées ; en Espagne les

quatres provinces de Navarre, Alava, Biscaye,
(iui|Juscoa. Les Esjiagnols disent Basconga-
dos ; Pline avait dit Vasconos que nous avons
altéré en (lascon. On voit que les pays où
subsiste encore la langue basuue correspond
à celui ou César place les Celtes Aquitains.
Les Celtibères, les Ibères primitifs occupèrent

les Gaules jusqu'à la Luire et aux Alp s

méridiona'.es, la p^nin.'ule Espagnole tout
entière, les îles Baléares, la Sardaigne , la

Corse, l'Italie, laSicile;carbeaucoupdenorns
de la géographie antique de tous ces pay.s

s'expli(iuenl )>ar des étymologies basques; et
})Our!eshonmies(oiu{iétents (213), cette trace
du passage et du séjour (!e la race, n'est pas
moins certaine que (ies annales explicites.

Une nation si étendue et si nombreuse peut
avoir été subjuguée

i
oliiiquement, avoir été

amalgamé(>iiar les mariages. Si ces caractères
physiques spéciaux éiaient différents de
ceux des races toni}uéiantes ou alliées, il en
aurait subsisté quelques vestiges dans la

jihysionomie aussi bien que dans la langue
de ces derniers reiirésentanls.

Les Celtes ou Gaèles habitent les îles Bri-
tannicjues et les départements français do
l'ancienne jjrovince ue Bretagne où ils sont
mêlés avec les Cimbres ou Kiniry. Depuis le

V' siècle avant Jésus-Christ, ccsdeux nations
sœurs par la race et la langue, se sont t(ju-

chées, poussées, combattues, sans se confon-
dre (21()). Les Belges, peuple Cimbre api elé
(jennains par César, avaient envahi l'Armo-
rique après avoir occui)é tout le nord de la

Gaule. Les (iaéls Armoricains s'embarquè-
rcn; et gagnèrent l'Ile montagneuse ou Al-
bion, sans être pour cela à l'abri des jiour-ui-

tes des Belges, qui passèrent la mer à leur
tour. Alors les Armoricains gagnèrent l'Ir-

lande el l'Ecosse.

Jus(]Li'au X" siècle les Irlandais ont été
ncmniés Scoîs ou Scuits, fugitifs. Plusieurs
tribus de Sîots passèrent en Ecosse au
M' siècle el, unis aux Pietés et aux Calédo-
niens ou (Jucl-Edon, Gaëls de forêts, ils

donnèrent h leurs pays le nom de Scoiland
vers le ix' siècle. Dans les hautes montagnes
nommées Alhanièh, se parle encore le Gaël-
Erse albanien, qui est le fonds des chants
ossianiques.

Au v siècle les Pietés et les Scols mena-
çaient la Grande-lîrelagne abandonnée par les
légions romaines ; les Belges-Bretons ajipe-

lèreni les Saxons à leur secours et n'eurent
qu'un ennemi de plus. Il fallut fuirau sud-
ouest de l'île et même s'embarquer. Les comtés
de Gai les et de Cornouail les reçurent alors leur
populationactuelledeBretons'-Kimry; la mer
transporta le reste en Armorique, (jui en prit

le nom de Bretagne. Aux deux bords delà
Manche ces deux poimiaticns se compren-
nent encore un jieu. Les Gallois et les Corn-
V allois s'appellent Kimrj'. Le mot de M'aies
me paraît la corruption de Gaél [ilutôt que le

AYales (étranger) uonné par les Anglo-Sa-
xons. Les Bretons Armoricains se nomment
aussi Kimry ; mais le terme Breizard est j ré-

féré |;ar eux. Le fond des dialectes Gallois et

Breton est germain mêlé de latin et de
celte. Le celte est conservé plus pur, c'est-

(211) Tableau des peuples qui habitent l'Europe,

élusses d'après les langues qu'ils parlent, cl tatleiiu

des religions qu'ils professent, par Fré.l. Scikcll
;

Paris, 1812, cliez l'auteur, libraire.

l2l5) \V. Humliolilt, Ain. Tliieiiy.

(2IG) VHiiloire des Gaules par Am. TiiiEr.RT

donne avec une grande précision la liislriLuliuu

des Gaëls el Kinu'v, dans tes Gaules et la Graiide-
Brclagne de celte époque. (Vol. (I", p. iH.)
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à-Jiro puis saiiskrist dans l'Erse d"liianJe v[

d'Ecosse.
Les Germains, Grnmini des Latins (217)

se nomment cux-môaies Tent ou Teulsch.

Germain [leut venir de }}'clir ou (luer qui
on gai?! et en allemand si;nilie yuc/ve; mun
veut dire homme. Ix's Sciu iinaves ne soiii

qu'une branolic de ('OS 'i'euts ou Teutons
Cé'he'onnés, au comuieuceiuent (ienotrcôre,
depuis les houî-lics du l)ai!u!)e jus(ju'à la

Baltique. Allemand (totaliUs rL^union d'Iiom-

nies) est le souvenir d'une i oni'édcration

formée entre le Uliin et le Mcin pour re-

pousser iine attaque de l'empereur Cara-alia.

Les peuples germaniques ou allemairds ac-

tuels sont les Suisses, colonie germanicu-
scandiujive, grclieesui'des Celtcs-iielvéliens,

les R'iénans, Alsaciens cl Suahes, les Saxons,
les Flamands, les Hollaiidais.

Les Germains sont méiés en îllyrie aux
AVendi's ou Slaves et aux (îrecs; aux Slaves
en Bohème, r>'oravie et Silésie; aux Hongrois
en Hongrie, aux Russes, Lettons et Lires en
Livonie, Esllionie, higric et CourianJe. La
langue allemande a plusieurs dialectes : le

touahe, si rude en Suisse, qu'il n'est pas com-
pris au nord; le bavarois jarlé par la 15a-

vière, Autriche et Illyrie est moins estimé
f|ue le f.'-anconien des deux rives du Mein.
Le saxon occupe le nord de l'Allemagne
jusipi'aux limites du L'as allemand. Le saxon
ou allemand supérieur a été écrit et épuré
jiar Luther; les Hanovriens, Sa:;ons et Prus-
siens le pratiquent; les grands seigneurs li-

vonicns, courlanrlais et cstlibniens le par-.,

lent avec plus ifélégance. Les Hollandais des-^

cendent des Francs, Frizons et Saxons de
Gharlemagne. Leur langue a pirévalu dans
le.*^ livres, seulement a; rès le \\i' siècle,

époque de la grande vogue du flamand, au-
tre dialecte du bas allemand.
1^ Scandinavie est couqiosée des îles et

presqu'îles entre la Raltique, la mer du Nord
et la mer Glaciale. Sa portion la plus consi-

dérable est occupée par les Suédois et Nor-
végiens, Les premiers, sous le nom.de
Suèves , furent mentionnés j;ar Tacite et

Lucain. C'étaient des Gotlis ou Germains qui
s'éial)lir<'nl sur la pirovince du Rhin ; celle-

ci en jn'it le nom de Souahe. Les Suèves for-

mèrent des royaumes en Espagne avec les

Vandales et les Goths. Les Suédois moder-
nes s'appellent Suenske.

Les Norwégiens ou Norske parlent une
!'angue peu dilTérente du suédois et dont
j'islandais fut un dialecte après que .les Nor-
végiens ourentcolonisé l'Islande. Ce peuple,
renommé par ses incursions maritimes
sous le nom de Normands, hommes du
nord, fonda des Etats en Angleterre, en
France, en Russie, à Naples, en Sicile. Les
voyages dans l'Europe des troubadours, poli-

rent sa langue dans la(pielle fut écrit Vlùldo,
recueil de Sagas ou traditions poélicpics.

Aujourd'hui, enNorwége, les camiuignes
seules i)arlent norwégien ; les villes parlent

(•217) César, T.ipito et Plino.

(il8) Nonobslar.l l'opii.uiii du comlo Josppli <lc

Uli.'l ( NSAIllE KIR Jilfl

danois, depuis la fin du xiv' siècle époque
où la .\or\v6ge fut unie au Danemarck

Les Kanois Dansks s'appelèrent Juliens

jusqu'au vr siècle. Leur langue est un dia-

lecte allemand voisin du frison et du saxon.
Les langues et invasions scando-germa-

niques nous ramènent vers la Grande-Bre-
agne. Le norwégien est encore avijourd'hui

liarlé iux îles OrcaJes et Féroë dont les lia-

!jitaut.> s'appellent Noms. Les Angles et

Saioiis, éiaiilis en Angleterre en i.ïO, y for-

mèrent -l'pi [)etits royaumes dénommés, d'a-

j)i'ès leur orientemenl Sussex , Essex, Slidd-
lessex ( Saxon du sud , de l'est , du milieu)

,

connue les Goths se dénommaientOstrogotlis,
Yisigoths d'après leur position sur le Dnies-
ter. Au ahi' siècle, la langue gothique ou
saxonne fut renqilacée par le danois, après
une conquête Scandinave. Le saxon 'res-

tauré après Edouardle Confesseur demeura
nu''!é de danois. Le français fut la langue
ollicielle, après la conquête des Normands,
sous Guillaume le Conquérant. Le saxon
redevenu langue des allaii-cs [>ubliques sous
Edouard 111, élidî mêlé u'une j;ranLic p.ro-

portion de fran.;ais. Ce mélange a formé
l'anglais actuel.

Le français forme la transition des peu-
ples et d(is langues geimaniques aux na-
tions et langues néo-latines, puisque un
cinquième au moins de notre langue mo-
derne vient des oialectes bas-allemands,
franc et frison (218); et que noire teiri-

toirc fut dès le \' siècle couvert au noid
de Fr;.nks, de Bourguignons à l'est , uo
Visigotiisau mi.li. En huit cents ans les lan-

gues d'Oc et d'Oui furent compléiemcnt dé-
gagées par le peuple, fixées par les troul.a-

dours et trouvères, polies par les cours de
Clianqiagne, de Flaniire, de Normandie, de
Provence, d'Occitanie, de Catalogne. L'i-

diome ronian intorniédiaire au tuJesque
des Franks et aux langues d'Oc et d'O»; est

déjh beaucouj) plus latin (]ue geruianique
dans le serment des rois Carlovingiens.
Le latin était toujo-urs demeuré langue

des atl'aires, de la religion, de la science,

et ce ne fut que sous François I" q\ie la

langue d'0«/ rcnqjlaca le latin dans les tri-

bunaux et cours de justice. L'extinction
des comtes de Toulouse, le passage des
comtes de Barcelonne au trône d'Aragon

,

fies comtes de Provence au trôire de Sicile

lir-ent tomber la langue d'Oc à l'humble
condition de patois. Les patois picard et

poitevin sont devenus la langue d'Or»/, et la

langue française moderne qui est privée de
la faculté de faire des rrrots nouveaux de toute
pièce

;
privée de déclinaisons des pas-

sifs , de comiiaratii's ; qui est triiuhlée par
de^ partici[)es (ieuii-a.ljc.1ifs

;
]iar la multi-

plicité des significations ilu même mot si

favorable aux faiseurs de calembourg,'';

troublée par la similitude des désinences si

chérie des rinieiirs; mais qui l'achète tous

ces inconvénients par une construction

Maift-L\ f;iii f.i'i 1,- fiaiirais exclusIvpinciiC colle,

loiiiaiii.
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l'ei'iiie , naalyli.juc cl linijiiùe, l'njxUjlo do

juj^or r.'ipiiloHioiit toute proposition soiite-

nalj"ie ]nir les anibiguités des autres langues;

le fau\ douteux, ou le faux vraisemblable

dans ces l,in,:i;nes devient tout simi)lenicnt

faux dans la kaduction. Deux grands efforts

•sont faits dans les temps modernes pour
rejeter le frannais dans le droit ou plutôt

le tiavcrs commun aux autres langages;; ce

sont en France l'anarcliie littéraire et par-

tout les formules des diplouiates qui se ser-

vent de notre langue comme partage ofiiciel.

Le français est aussi Tidiome national des

Belges, des Savoyards et de quelq-ues Suis-

ses issus de Gaulois et de Bourguignons. Il

est parlé par une moite des Grisons; l'autre

moitié descendant comme ses frères des
Uliètes celtupies parle patois souabc ou pa-

tois italien.

La langue romane s'évolue à plus forte

raison dans l'Ilnlie, métropole de l'cmpiro

des Césars, et où le laiin rustique avait pé-
nétré dans le plus petit hameau; le la;-in ur-

bain dans la plus mince cité. Le latin rusti-

(pjc élait une transformation du celle, ac-

complie avec quelques variantes dans les

Gaules et dans les deux péninsules. Le latin

url;nin était le rustique rénové par le pélasge

ou grec, surtout par les dialectes éolien et

dorien des colons de l'Italie moyenne et mé-
ridionale. Au moyen Age, le latin de l'Italie

et des îles fut modilié par les Germains, les

Arabes, les Normands, les Aragonais. La
renaissance toscane constitua définitivement

uns langue italienne correcte avec quelques
aspirations tudesques amollies par les go-
siors ron.iains.

L'espagnol, où les lettres gutturales sont
encore jilus nombreuses que dans le floren-

tin, les doit aux Goths autant qu'aux Arabes.

Il est môuie permis de croire que les accents

se trouvaient primitivement dans les idiomes
ibères ou dans les importations pœno-phéni-
ciennes ; car en linguistique comme en agri-

culture, la récolte est produite en raison de
la graine semée et du fonds qui la nourrit.

Un philologue espagnol a argué de cette idée

pour soutenir l'existence d'un latin rustique

déjà national en Espagne avant la conquête
romaine, et ayant préparé les voies pour le

latin romain, si rapidement germé et persis-

tant encore aujourd'brj dans l'espagnol à un
plus haut degré qu'en aucun autre idiome
n'éo-laiin. En elfet, à peine quatre cents ra-

cines latines sont demeurées en dehors du
castillan, ou sept cents racines à peine sont

étrangères au laiin. Le ba-(ïue, le celle, le

carthaginois, le suève, le visigoth, le van-
dale et l'arabe les ont successivement im-
portées.

La langue portugaise n'est cfue le dialecte

espagnol galiicien fixé et poli par une cour
depuis le xiT siècle.

Sur des I erres où le latin rencontrait des
idiomes autres que les patois celtes, il a fait

surgir des idionuîs romans d'une autre phy-
sionomie : le valaque aux boucbivs du Da-
nube; le letton en Lithuanie, Samogitliie,

(^)!:r!aii:le, Livonie. Il a même un peu dé-

teint sur l'albanais îles ;-kipcs. En Pologne,
Transylvanie et Hongrie, ou le laiin urbain
est demeuré langue olliiiclle , il a débor, é
jusque sur le peuple, ()ui le parle cojijoin.e-

menl avec les idiomes slaves nationaux.
Les peuples slaves élaient soumis aux

Got'is (lès le i\' siècle ; déplacés ]iar l'irruii-

tion des Khozars et des Huns, ils allèrent

vers la Vistule se niê'er aux Sarmales, leurs

f!èr(>s; ils occupent l'Orient et h; nord de
l'Allemagne après la destruction d(^s l'hurin-

-giens par les fils de Clovis.

\'eis l'an G23, un grand conmierce unissait

l'empire des Franks à l'emiure grec et à la

mer Noire par la vallée du L'anuLe. Un
Frank, fameux à la fois comme spéculateu.-

et protecleur militaire des caravanes, éla't

naiif'de Sens et s'a[)iielait Samo. Vainqueur
dos Avares et couronné roi, il centralisa les

Slaves en un grand empire, qui s'étendait des
provinces illyriennes h la Vistule. Sous les

successeurs 'immédiats de Samo, l'enq^iro

fractionné a commencé les Etats slavons du
moyen âge, la Moravie et Bohème, la grande
Servie saxonne, etc. Une partie des Slaves
adopta l'alphabet grec avec la liturgie orien-
tale ; le reste se fit catholique avec l'alpha-

bet romain ou goth. Le grammairien lleill"

compte comme dialectes slaves le rusxe, le

])olonais, le bohémien divisé en czek (pro-
noncez ichck) morave et hongrois, ou sla-

vaquo; l'illyricn i^arlé par les bulgares. Bos-
niens, Serbes, Esclavons, Ualaiates ; le croate
parlé en Styrie, Carintliio, Carniole, Lusace,
Gotbons, Càschan, Lukau.

Schœzer, après Nestor l'Annaliste, a tiré

les Warègues de la liallique : origine corro-
borée j)ar les noms Scandinaves de tous les

premiers chefs warègues auxquels se sou-
mirent les Russes de Novgorod et Kiew.
Ewers, au contraire, fait des Russes un peu-
])le kliozar identique aux Roxolans (Russes
alains) de Strabon, de Pline et de Plolomée.
Les historiens grecs appellent Ross un peuple
Scythe de la mer Noire, dont les flottes atta-

quèrent Constantinople en SoG. Ils nomment
aussi des Varangues (Barraggoi) parmi les

nations qui fournissaient la garde de l'em-
pereur; c'était quelque voisin barbare d'où
a jiu venir le nom de Warègue. A'ater de
Kœnigsberg a essayé de combiner les deux
systèmes en se préoccupant sans doute do
la fraternité des peuples répandus depuis
l'Euxin jusqu'à la Ealtique. Seulement il

ratiachc les Roxolans aux Goths d'IIcrman-
ric, au lieu de les rajiporter aux Khosars.
Scliœll donne la préférence à la version de
SclKczer, et il a été suivi par ReifT, Rabbe
et Kharamzin.

Les .Hongrois, qui, par leur langue sla-
vaque et magyare, tiennent des Slaves, des
Turcs et des Finnois, ont des origines en-
core plus controversées que les Russes. Les
Allemands les ont souvent confondus avec
les Huns, Ounoi des Grecs, Hioung-nou des
annales chinoises expliipn^espar Deguigncs.
L'identité des Huns et Hioung-fiou "a été ac-
ceptée et propagée par Gibbon et faiblement
tonlestéefiar Fayrie), qui ne mentionne pas
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les rocherelies de Desmoulins, précisées de-

jniis par E. Biot. En voici le résuuié :

Les premières colonies ou premiers chefs

des Hioun,^-Nous sont rapportés par les an-

nales chinoises aux fils de Kie, dernier

souverain de la dynastie Hia; le grand em-
cmpire des Hioung-Nou lut détruit au pre-

mier siècle de notre ère par ses propres

déchirements et par les etl'orts des Ciiinois.

Cent ans après Jésuf-Clirisi, une portion

de la famille des Huns s'établit uans la.

Sojçdinne sous le nom d'Euthélites, Naph-
taliles et de Huns blancs, ce cjui en suppose

d'autres basanés; comme on l'a noté avec

raison, des Araméens blancs de l'Asie Mi-
neure. Une )iartie des Hioun^^-Nou (21t!)

cliassée de ]iroche en proche vers le nord-
ouest, avait fini, au m' siècle, par s'établir

dans les contrées de l'Artisch et de l'Obi

supérieur jus(i,u'a l'Oural et aux sources du
Jaik C'était le royaume du Aiie-Po de l'his-

toire chinoise. Tout à coup, à la fin du iv' siè-

cle, au uiomenloù le royaume s'éteint silen-

cieusement dans les annales de la Chine,
appaiaissent sur l'Euphrate et le Tanais,

avec des nations finoises arrachéi's à leurs

forêts, ces Huns, dont la fiJ^ure imnnnue
épouvante les Goths du grand Heriii,inri(',

les Romains de l'Asie et jusqu'à saint Jé-

rôme dans son ermitage de Bethléem.
Au reste, le problème relevait fort liien

d'un naturaliste, car il s'agissait de savoir

si Attila était de rare tongouse chinoise, et

si toute son armée lui resseuddait physi-

quement. On peut atlirmer la première jiro-

])Osition, d'après le portrait d'Attila que
nous emprunterons aux témoins oculaires.

A la seconde question, il faut répondre jiar

la né.^ative, car les races blanches étaient,

dans l'armée d'Attila, plus nombreuses que
les Mongols pur sang. Desmoulins a scruté

les races diverses qui foui'uirent leur con-
lingenl à cette terrible invasion. Il pouvait

y avoir, outre les Finois, de ces Bulgares
qui adoptèrent plus tard la langue illy-

rienne ; il y avait certainement do ces Kho-
sars (2'2()) dont le nom est encore recon-
naissable dans Kosaque ; il y avait de ces

Turcs Ouigours dont le nom aware réuni
il celui des Huns, Ihinawaria , JJungaria a

été retenu jiar la l'annonie.

Ce pays fut successivement occupé par

les Slaves Vendes, Windiles ou Vandales,

par les (îoths, les Huns, les Gépides, les

Turcs Ouigours. Le peuple hongrois actuel

est slave par la langue dite slavaque; les

noljles ou Hongrois, proprement dits, sont

Turcs par leur physionomie; leur langue
est un idiome tartare ayant beaucoup de
rapports avec le tu.'"c , avec le lapon et le

fuKjis; ils s'appellent madgyares comme les

Tartares que nous avons déjà mentioimés.
Au IX' sièdc ils s'élaieni avancés du Dnie-

per aux Kra; achs lorsque Arrioul, roi d'Al-
magne, les appela pour les ojiposer aux
Mo raves.

Les peuples de langue finoise sont, outre
les Hongrois, les Finlandais, Lives, Estho-
niens,etLapons. Desmoulins, qui a minutieu-
sement poursuivi cette race, ou plutôt cette

langue, l'a retrouvée en Asie, chez les Tché-
remisses, Votiaks, Morduants, Ersdad. Les
Vogouls de l'L'gorie appelés Ugres par les

anciennes chroniques russes , parlent la

même langue que les Transylvains cyèkes,
qui passent pour des restes des anciens
Huns. Donc, beaucoup de tribus comprises
sous le nom de Huns parlaient un idiome
finnois. Les Ounois mentionnés au W siè-

cle, |iar Denis Pei'iégète,.comme les plus
orientaux des Scythes , n'étaient que les

j)lus occidentaux des Hioung-Nou. Les Russes
(|ui désignent les Finnois par le nom de
'i'choud, leur donnent aussi le sobriquet de
Biéloglas, œil blanc. Le teint fort clair de
beaucoup de Finnois s'accomjiagne d'un œil
d'un bleu très-pûle. Mais un iris de la même
teinte est encore plus remarquable sur une
peau foncée, comme est celle de plusieurs
nations slaves, russes, brunies par le mé-
langedesHuns. L'antiiiuilé grecque avait for-

mulé un pareil étonnement en arrangeant
un jeu de mots sur le nom de Sarniales

( sauro-mates , œil de lézard). Heilf dérive
Sarmate de Syromède, a()rès Desbrosses
et Diodore qui ont jeté au nord de l'Euxin
des colonies ou des fugitifs mèdes

Les Turcs qui ont commencé à la fin du
moyen âge le rôle des (ioths et des Huns,
étaient sortis de l'Allai ; leur idiome tartare

s'est môle d'arabe et de persan pendant les

incursions de la race au sud de la Caspienne
et de la mer Noire. Elle a adopté quelques
mots grecs et allianais depuis qu'elle occupo
l'Archipel et la Roumélie.

Les Ciiecs modernes s'api)e!aient Romains
dans les pays soumis aux Turcs. Le titre

d'Hellène a repris faveur dans la drè.'e d'O-
thon. Pendant l'insurrection qui se termina
par l'organisation de ce petit royaume, les

souvenirs classiques des Peslages et d'Hel-
lènes de l'antiquité furent invoqués mainte-
fois pour augmenter Tintérôt inspiré par les

clfortsd'unpeuple brisant ses fers. Les Turcs
trouvèrent des apologistes, sinon de leur
ojipression , au moins de leurs droits de
souverains, dont la légitimité reposait sur
une longue prescription aj>r'ès conquête.
Hoffman, qui se mêlait déjà d'ethnographie,
fortifia l'argument en disant que si une in-
vasion barbare était déplorable quand elle

tondiait sur un jieuple élégant et policé,

deux fois éducateur de l'Europe, la cor-
quête devait faire ressortir tous ses cM'Oits

( outre l'insurrection de simples barbares.
Les Hellènes étaient éteints; les Grecs no-

(210) Ilsétaiont dcjà fameux et terribles dans l;>s

niuiali's rtiiiioiscs, (iOO ans avant Jésus-Cliiisl. Wnj.
liil. Huit, Juiint. Asiiit., nov. INlTi.

(2-2(1) Les écrivaiiis aial;.s pajli'iU des Khdsars
Commcduni'ïraiiilonaliiiMUiviiu ', élenduedu Vdl^jaù

iamerNoire,avanl le vu' siècle, nsendislinguciil de

lilanrs et de noirs. La même vaiiélé s'observe cliez

les Kosaq;ies. Voij. Svi.v. i>l S vcï , Chrestomctiic

arub.', t. H.
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(ierncs iiY'taient que des Alhanais ayani

ailopté et corrompu la langue groi'([uc'.'

Les voj'ages en Grèce de Stakelherg et les

traits fort peu classiques des Grecs qui voya-
geaient en Europe rendaient l'argument

spécieux. La physionomie grecque antique

et moderne nous occupera ailleurs. Quant
aux allégations du touriste allemand, elles

reposent sur le fait réel de plusieurs inva-

sions slaves (221) accumulées sur laThrace;
mais non rapides au point d'avoir anéanti

les populations hellènes, [surtout au bord
de la mer et dans l'Archipel.

La religion grecque, qui donna une écri-

ture et une éducation à la moitié des Slaves,

a conservé la langue et la littérature des
Grecs modernes. Kodrika, Ifanariote ins-

truit, imprima, à Paris, des échantillons des
quatre styles écrits usités par ses com-
patriotes. Le littéraire emploie les mots
anciens avec les formes de la grammaire
actuelle. Coray en a laissé un modèle jiré-

cieux dans sa préface de l'édition d'Hy-
pocrate. Le style commercial est plein de
trançais et d'italien qui se retrouvent, quoi-

que avec moins de profusion, dans le style

politique du Fanar. Le haut ecclésiastique,

tradition des derniers temps byzantins ,

est trop peu intelligible pour être prêché
dans les églises. Les idiomes parlés sont

bien plus loin du grec ancien, Kodrika en
compte une douzaine ; il aurait pu en
admettre autant qu'il y a de provinces et

d'îles.

Les Albanais Skippes, ou Schipetars, sont
les Arnaout des Turcs. Ils descendent des
Epiroles et lllyriens mélangés de Tartarcs

allianiens du nord du Caucase. Leur langue,

qui s'est imprégnée du latin, a absorbé
une plus grande proportion de grec et de
slave.

Nous compléterons ce tableau avec les

trois nations errantes en Europe : les Juifs,

les Arméniens, les Zingares.

Les Juifs descendent, sans aucun doute,

des Héljrcux dispersés par Titus et Adrien,

et membres de cette antique famille sémite

établie entre l'Asie-Mineure, l'Arménie, la

Médie, la Méditerranée, la mer des Indes

et l'Afrique. L'assertion de Strabon touchant

la proche parenté des langues sémites a été

vérifiée par Albert Schultens. Eichorn, puis

Adelung, ont fait prévaloir la désignation de
langues sémitiques pour ces familles appe-
lées araméennes par Leibnitz. Ces dialectes

sont l'aramécn au nord, le chananéen au
milieu, l'arabe au sud. L'araméen comprend
le chaidéen et le syrien ou syriaque; le

chananéen end)rasse le samaritain, le phi-

listin, le phénicien, le punique et l'hébreu.

L'égyptien vulgaire et hiératique ainsi que
l'éthioiiien furent probablement des dialectes

rapiirochés du phénicien. L'arabe se divise

en arabe vrai, maure, abyssin, maltais et

mauulien ou arabe de l'Indostan.

L'alphabet arabe, aujourd'hui répandu 'de-
])uis Maroc jusqu'aux îles de la Sonde, et

depuis Madagascar jusqu'à la Sibérie, pro-
vient du caractère estrangélo-syriaque in-
troduit en 530 à la Mecque et' à Médinc.
L'alphabet syi'iaque venait du chaidéen ou
babylonien, qui avait succédé au samaritain.

La langue de lîabylone, mélangée à l'hébreu

antique, donna naissance au chaidéen ou
araméen, qui, dans la Syrie grecque, forma
l'idiome syriaque ou nouveau chaidéen.

Le caractère hébraïque a été poursuivi jus-

que dans le démotique égyjitien, sorte de
langue vulgaire dont l'hiératique était un
diaiecte'relevé, comme le latin par rapport
au roman.

Après la captivité, l'hébreu du Pentalcu-
que n'était plus compris par le peuple et

même par le clergé, puisqu'il y eut des in-

terprètes d'office dès le temps d'Esdras. Le
syriaque n'a cessé d'être parlé qu'au teiuiis

des croisades.

Les Juifs demeurés en Judée s'étaient mis
en rapport avec leurs frères émigrés. Us
commencèrent à s'appeler, d'après leurs po-
sitions respectives , Juifs d'Orient et Juifs

d'Occident (-222). Ces derniers, répandus dans
l'empire romain , obéissaient spirituelle-

ment à un patriarche; ceux d'Orient avaient
un prince de la captivité. Les lois imjiériales

abolirent le patriarche, et les Juifs n'eurent
plus que des chefs de synagogue appelés
primats. Les princes de la captivité subsis-

tèrent jusqu'au xi" siècle à Babylone, puis
à Bagdad, et entretinrent des écoles célèbres

à Babylone et à Tibériade, où se tint la fa-

meuse assemblée des docteurs appelés mas-
soreths. Les réformes grammaticales com-
mencées là se continuèrent en Espagne
quand le prince de la captivité eut été ex-
pulsé de la Chaldée ; ces travaux successifs

donnèrent naissance à l'hébreu rabbinique,
encore aujourd'hui étudié par tous les

Juifs instruits.

L'Espagne est le pays où la renaissance
juive ait lait les efforts les plus suivis et les

Iilus brillants. Les Juifs y étaient nombreux
de très-bonne heure : l'édit d'Antonin le

prouve. Ils y devinrent ce qu'ils n'ont ja-
mais été depuis : agriculteurs et propriétai-

res. Grenade était une magnifique ville juive
à l'arrivée des Maures, et 800 ans après, les

Juifs possédaient le tiers de la Péninsule
avec des tribunaux nationaux. Les écoles de
Salerne, de Cordoue, de Tolède, fournirent

aux rois et aux Papes des médecins et même
des ministres. Maimonide écrivit une ]3hi

losophie qui posait la raison et la liberté hu-
maines en face de l'autoriié divine. Benja-

min de Tolède enlreiirenait d'immenses
voyages. Ce luxe fut expié par de longues et

cruelles persécutions; il y eut de véritaliles

croisades contre les Juifs pour leur extcr-

quer l'or dont on avait besoin pour les croi-

sades sarrazines. Le quemadoro ou bûcher

("221) Au viii" siècle, des Slaves pénétrèrent jus-

qu'au Pèloponèse , et adoptèrent l'alphabet grec.

(P.KUl).

DlCTlONN. p'ANTHROPOI.OCilE.

(222) Cli.trlcs Butler Horce Biblicw, traduit par

Boutard, 1811.
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de Séville dévora plus de quatre mille vic-

times eu trente-sept ans ; huit cent mille du-
rent fuir, malgré le baptême auquel plusieurs

s'étaient soumises. Trois Papes [-I-IS] firent la

fortune d'An;ôno en y rai)pelant les Juil's

aaptisés. La Hollande émancipée se remplit

de Juifs de la Péninsule qui, sous le nom de
Portugais , priment encore tous les Juifs

allemands et ])olonais.

Ceux-ci ont conservé le caractère oriental

dans les mœurs et le costume; ils se disent

descendants des Galiléens ; les Portugais
émanent île Benjamin et de Juda. On évalue
h quatre millions la nation entière des Juifs

vivant aujourd'hui, non [)as seulement en
Europe et Asie occidentale, mais en Abyssi-
iiic, en Maroc, en Chine, Indo-Cliine et jtis-

qu'en Amérique.
Les Arméniens, qui sont en Europe et Asie

des courtiers commerciaux rivaux des Juifs,

ont perdu leur nationalité depuis plus long-
temps. Leur littérature, précieuse parce
qu'elle a conservé la traduction de quelques
livres anciens dont les originaux sont per-
dus, n'a un alphabet spécial que depuis le

xiv" siècle. Auparavant ils écrivaient leur
langue dans l'alphabet des nations auxquel-
les ils étaient mêlés. La langue arménienne
ost un dialecte sanskrit ressemblant beau-
coup au grec. Elle a toujours été parlée con-
curremment avec quelques autres langues,

autrefois comme aujourd'hui. C'est ce qui
excuse Strabon de l'avoir classée parmi les

dialectes syriens ou sémites {-l-lk}.

Les Zingares ou Bohémiens font durer au
milieu de notre civilisation un curieux
échantillon de la vie nomade. Mendiants,
baladins, diseurs de bonne aventure, ma-
iiuignons, tondeurs, forgerons, vétérinaires;

ils s'abritent momentanément près de nos
cités; bivouai[uant dans nos campagnes en
ayant oublié la tente de leurs aïeux, issus

l)ourtant d'un climat plus serein et plus
doux. Leur langue, analysée par (îrohman,
David Richardson, Pallas, Buincr, Pott, res-
semble beaucoup à Tindoustani et a fait

croire à une émigration d'Orient pendant
les conquêtes de Timour. Une nation de
l'embouchure de l'Indus s'ajipelle encore
Tchingana, origine trôs-vraisomble du nom
allemand de Zingare prononcé Tchingare.
SinI, nom qu'ils se donnent, rappelerail le

lleuve de leur {latrie. Ils s'ajipeilent en-
core Kola, noir, et Rouma, homme. Les
Persans les nomment Indous noirs; une
partie de rAllcmagne, Tatares ; l'Espagne et

l'Angleterre, Egyptiens. Leur teint basané,
leurs yeux asiatiques guident ces hypo-
thèses.

Une grande colonie de Zingares, établie
en Moldo-Valaquie, a accrédité une autre
version. Constantin Copronyme ayant pris
en 7oo;Molitène et ïhéodosiopolis , villes

d'Arménie, en ramena avec lui des Syriens,

Ethiopiens et Nubiens, à qui ildonna des ha-
bitations dans la Thrace. Ils curent le crédit
de placer à leur tête un chef nommé Athin-
glian, en formant une nation vassale, mais
libre, sous les empereurs grecs; les Turcs
les réduisirent en esc'avage. Jls sont au
nombre de 300,000 environ dans les deux
provinces (223); quelques boyards opulents
ont ti ou 6,000 lie ces serfs; fa couronne efi

a 30,000. Ils ont la peau bronzée, les che-
veux crépus; ils parlent un mélange de
turc, de bulgare, de valaque. Par ce dernier
trait les Zinj,ares du Danube sont assimilés
aux Gitanos des Pyrénées et d'Esjiagne parmi
lesquels a vécu un Anglais qui a publié ses
observations ^(22ti). Ces (iiianos entendent
fort bien la langue moldave ajiprise exprès
par cet Anglais, et le nom de Roma ou
Roumany qu'ils se donnent ne serait que le

synonyme de Valaqucs ou Grecs-Romains.
La Bohême peut avoir été le clicmin par le-

quel les nomades valaqucs se sont répandus
en Europe, et en ont gardé en France le nom
de Bohémiens.

Resterait à expliquer comment l'emiie-
reur put importer d'Arménie des hommes
basanés que la science bysantinc déchue
appela au hasard Ethiopiens et Nubiens.

Vers les régions voisines du Haut-Eu-
phrate d'où venaient les Chaldéens, diseurs
de bonne aventure à Rome, M. E. de Salles
a retrouvé des nomades parlant couram-
ment turc et arabe , et ayant un jargon
secret. Leur physionomie et leur nom do
Tchingané s'adaptent fort bien à une ori-
gine du Sind. Schœll croit retrouver aussi

le pariah imiou dans les mœurs. Ils aiment
les habits rouges et les danses lascives; ils

forgent sur une enclume de pierre et vivent
dans les bois et les champs. Notons que ces
doux derniers expédients sont à l'usage de tous
les industriels privés de maisons et d'enclu-
mes de fer. Les danses lascives sont goûtées
par l'impudirifé de tous les sauvages et

même par la pruderie de beaucoup de
civilisés. Quant à la prédilection pour les

vêtements rouges, ce n'est que le sentiment
naturel de l'harmonie des couleuis qu'on
peut suivre en gannne chromaliquc ascen-
dante depuis la brune piquante d'Europe
jusqu'à l'Otaïtienne olivAlre, k l'EgyjUienno
bisîre et nia négresse carbonisée."
EUROPÉEN (hameau delà racis aria\e

EN' Elrope), comprend les familles teu-
tonne, celtique, latine, grecque et slave,

et la population qu'elle renferme s'élève h

2(;0,OC.O,000.

Trois nations célèbres, la race syro-arabo,
la race égyptienne et la race ariane ( Voij.

ces mots), [)araissent être les seules qui aient

possédé, dans les temps anciens, l'usage des
lettres, et qui aient transmis h la postérité,

par des monuments écrits, le souvenir de
leur existence. Il semble imorobable que

(223) Clément Vil, Paul III; Voy. Sepluirdm, on
Juifs d'Espagne et Portugal

, par' James Finn en
anglais.

. (2ii) VoL.NEï, Xouvettes recherches.

(225) Urqiiharl ilil 200, Bo\ié iSOm.
(2^0) Baurow , Cypsics in Spaiii , the Zi)!crili

2 vol.; Londres, 1841.
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ces nations soient arrivées, chitcune séparé-

ment, à la possession de cet art iinportaîit.

Cependant les savants illustres, qui dans ces

dernières années ont travaillé avec tant de

sujcès à éclairer la (lues'ion des formes
or enlales de l'écriture, ne sont pas parvenus
à découvrir la moindre liaison entre les sys-

tèmes alphabétiques de l'EjJiyptc, des Phéni-
ciens, des Assyriens et des îndous. De ce

que l'art de l'écriture n'était connu dans ces

premiers temps qu'en Ej^çypte et dans l'Asie

méridionale, nous ne devons pas en conclure
que les autres nations n'avaient aucun degré
de civilisation et étaient dé[)ovirvues des arts

qui embellissent la vie de l'homme. L'his-
toire des Grecs dans les temps homériques,
et l'état de perfection auquel leur langage
était déjà arrivé, nous prouvent l'existence
d'une cuUurj intollcctuellc assez avancée,
à une époque antérieure h la connaissajice
des lettres, ou du moins à l'usage habituel
de l'écriture.

Les nations européennes, prises dans leur
«nsemble, sont, comme on l'admet généia-
lement aujourd'hui, une grande colonie ou
une série de colonies de la race ariane ou
indo-européenne. Il serait impossible de
pi'ésenter ici d'une manière complète les

faits qui ont conduit à cette conclusion. Mais
je ferai connaître sommairement le procé ié

que l'on a suivi et les résultats généra.!

x

qu'on en a obtenus. La principale preuve
repose sur la comparaison que l'on a faite

entre les langues. Pour donner au lecteur
une idée de ce genre de travail, je fe.rpj. re-
marquer que lorsqu'on étai)lit un rapproche-
ment entre des langues dans lesquelles on
soupçonne qu'il existe une certaine liaison,

on peut rencontrer deux séries très-distincies

de phénomènes, et qui conduisent à des con-
séquences fort différentes. S'il s'agit de na-
tions dont les pays sont liniitrophes, ou de
nations qui ont été longtemps liées, soit par
d'étroits rapports conunerciaux, soit par des
liens politiijues, leurs langues porteront des
traces de cette connexion dans le grand nom-
bre de mots communs aux deux vocabulai-
res (227) . C'est ce genre de rapports qui existe
entre les langues anglaise et française, et s'y

montre à un très-haut degré. On conçoit d'ail-

leurs que si des relations aussi intimes et aussi
prolongées avaient eu lieu en ire deux na-
tions qui dans le principe eussent été à des
états de civilisation très-ditTérents, l'une
possédant des arts et ayant la connaissance
û'uno foule d'objets complètement inconnus
à l'autre, le nombre de mots qui seraient
passés successivement de lajireKiière langue
dans la seconde eût été encore plus consi-
dérable. Mais des ressemblances de cette
nature, si grandes qu'on pût les supposer,
seraient encore loin d'approcher en impor-
tance de ce qu'on peut appeler des ressem-
blances de famille, c'est-à-dire des ressem-

blances qui indiquent une communauté
d'origine entre les peuples auquels appar-
tiennent les deux langues comparées, des
ressemlilances telles que celles qu'on ob-
serve, par e:vemple, (juand on fait le rappro-
chement entre l'anglais et l'allemand.

Le [)remier et le plus important caractère

qui imiiijue une pareille relation de ])arenté

entre dos langues, c'est l'analogie dans la

construction grammaticale et dans les lois

do combinaison des mots enlve eux, ou dans
ce qu'on peut appeler le mécanisme de la

parole. Il y a des exemples de langues, pour
lesquelles on est fondé à admettre une com-
munauté d'origine, et qui , de toutes les

marques de parenté, n'ont conservé absolu-
ment que celle-là. Cependant il arrive géné-
ralement que lorsqu'il y a affinité gramma-
ticale entre des langues, il existe aussi une
ressemblance plus ou moins grande dans
certaines parties de leur vocabulaire. Quel-
quefois, à la vérité , cette ressemblance ne
portera que sur un petit nombre de mots,
mais ces mots-là seront d'un onlre particu-
lier : ainsi, ce seront ceux qui servent à
représenter les idées d'un peuple à l'état

d'existence le plus primitif; ce seront des
termes qui expriment les relations de îa-
nn[\e, ie]s quepère, 7iHrc, frère, sœur , fille, çlc;
des noms pour les objets les plus fra|«i ants
de l'univers visible; des mots pour distinguer
les différentes parties du corps, comme la

t!'te, les pieds, les yeux, les mains: dos noms
(le nomijre jusqu'à 5, 10 ou 20; des verbes
qui expriment les sensations et les actes
corporels les plus généraux, tels que voir,
entendre, manger, boire, dormir. Or, comme
on n'a jamais connu de nation qui n'eût
l'usage de semblables expressions, et comme,
d'autre part, il est prouvé, par l'observation
aussi bien que par le raisonnement, que ja-
mais un peuple, si barbare qu'il soit, n'aban-
donne ces mots primitifs, qui forment en
quelque sorte le fond de sa langue, pour
prendre ceux d'un idiome étranger, toutes
les fois que nous verrons des dialectes se
corrc:qiondre dans ces parties de leur vocabu-
laire, nous serons en droit de conclure qu'ils
ne formaient à l'origine qu'une seule langue,
ou la langue d'un seul peuple. Cela posé,
nous ajouterons que les travaux des philolo-
gues ontcomMlétement démontré l'existence

de celte sorte ri'aflînité, de ces rapports de
I)arenté entre les langues des diverses races
dont les descendants forment la grande masse
de la population actuellede l'Europe. Or cette
aninitéipic l'on a reconnue entre les langues
de l;i plu|'artdes nations de rEuro[)e, s'éten-

d.ml également aux langues des peuples de
l'Orient, que nous avons signalés comme
appartenant à la race ariane [Voi/. ee mot},
nous sommes endroitd'en comluro que ces
nations eurojiéenncssontdes colonies venues
de l'Asie , et appartieiment à la souche

(227) J'.ii choisi ccl oxenipio toinnic un des pli;s

fhmilicis. On peut olijocter (|ue s.ins doute le fran-

çais et l'anglais n'appartiennent point à des familles

de langues originairement distinctes. Cepeudarit

ranp;lo-saxon ci le fianeais-norniand étaient si diffé-

rents, que, sous le point de vue pratique, cri exem-
ple peut servir aussi bien que tout autre que j'aurais

pu piendie.
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nriane, laquelle, à une époque tVirt ant(''rit'ure

nux premiers temps de i'iiisloire eunipéenne,
avait déjà étendu au loin ses l)ranclics vers

l'Occident et vers le Nord. Dans quelles cir-

constances et par quelle route ces peuples

ont-ils passe en Europe? C'est ce que nous
no pouvons que conjecturer. Il est très -pro-

bable que'Ies nations qui ont peuplé l'Europe

.septentrionale y sont arrivées par les pays
situés au nord de la mer Caspienne. De la

Bactiiane elles ont dû s'avancer, en traversant

le Turkestan, entre le Pont-Euxin et l'extré-

mité méridionale de la chaîne des monts Du-
rais, jusque vers remlnim liuredu Danube;
(lelàelles se serontrépanduesdanslaSarma-
tic et les pays situés plus au Nord. Les na-

tions de 1 Europe méridionale, les races

italienne, hellénique et illyrienne, seront

^ans doute arrivées dans l'Occident par un
chemin différent, probablement par l'Asie

Mineure, et en traversant l'Hellespont ou le

Bosphore. Il n'est pas probable qu'aucun
grand corps de peuple ait jamais pris la

i-oute intermédiaire, et franchi le Caucase,

puisque nous savons que cette chaîne de
montagnes a été occupée, de[niis les temps
les plus reculés, par dos tribus de race tout

h fait distincte de la race indo-européenne.

il y a, il est vrai, parmi les nations du Cau-
case, ainsi que nous l'avons déjh dil {Voy.

Ariane), une petite tribu de famille ariane,

te sont les Ossètes; mais cotte horde est trop

insignifiante par le nombre des hommes dont

elle se compose, et par l'étendue de pays

(lu'elle occupe, pour avoir joué un rôle de

(iucl'(jue importance dans les grands déplace-

ments des peuples.

Si nous essayons d'énumérerles différentes

nations que l'on doit considérer comme des

ramifications delà souche indo-européenne, et

que nous [irenions comme les plus anciennes

celles qui sont le plus éloignées du point de

départ, ou de la route suivie par les émi-

grations, nous devrons commencer par les

nations celtiques do l'ouest de l'Europe, en

y comprenant les doux liranches qui sont

représentées dans les temps modernes
,

l'une par les Irlandais, les Ecossais et les

Manks (228), et l'autre par les Gallois et les

Armoricains ou Brelons. Après eux, dans le

Nord, vient la famille germanique, famille

qui, d'après les recherches des philologues,

paraît se composer de deux groupes princi-

jjaux :
1° les Normands (hommes du Nord),

ancêtres des Islandais, des Norwégiens, des

Suédois et des Danois; 2" la souche teutoni-

que pro|iroment dite, dans ses trois subdi-

visions, qui sont: les Saxons ou Allemands
occidentaux, lesSuèvesou hauts Allemands,

et les Goths ou Allemands orientaux.

La branche de souche indo-européenne,

<iui vient après les rameaux gerniani(iues,

se compose de peuples qui parlent les dia-

lectes de l'ancien prussien ou langue |iruthé-

nienne. Ces dialectes sont le celte, le lithua-

nien et le pruthénien pro|)rement dit, langue
quiserapijrochc infinimenl plus de l'original
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sanskrit qu'aucune autre langue de l'Eu-

rope. Les peuples qui parlaient ces dialectes

avaient une mythologie jiropre et une hié-

rarchie li'ès-ancienne, très-puissante, tou«

aussi fameuse dans le Nord que l'étaient dans
l'Orient et dans l'Occident celle des brahmes
et des druides.
Les Slaves ou la race esclavonno forment

une quatrième famille indo-européenne ; ses

deux graniles branches sont les Slaves de
rOuest ou Slaves proprement dits, qui com-
prennent les Polonais, les Bohémiens, les

Obotrites et les tribus des bords do la Balti-

que ;
puis, la branche orientale, qui com-

prend les Busses, les Servions et d'autres
nations alliées de très-près à celles-ci.

Les peuples du mitli de l'Europe se ratta-

chent aussi à la même souche. Toutes le
nations italiennes, à l'exception de celle de.'

Basenniens ou Toscans, appartenaient à une
seule race, et leurs différents dialectes, l'om-

brien, l'osque ou sabin, le latin, et le sicilien

ou œnotrien, ne sont que des variétés d'unf
seule langue. Quant aux Basenniens, ils dif-

féraient par les caractères physiques de tou'

le reste des anciens Italiens, et ils parlaien'

une langue qui paraît n'avoir eu que très-

peu d'aflinité avec les autres dialectes de If

Péninsule. Ces nations italiennes ne son'

point descendues, comme on l'a d'aborr'

supposé, d'un mélange do Grecs ou Pelasge?
avec les aborigènes barbares, mais elles for-

ment une branche h part de la race aiianc
et, d'après l'époque de leur migration, elle?

doivent être considérées comme les plus an-

ciennes de cette division. Les autres race.'

du sud de l'Eurojie qui appartiennent à h
môme grande souche sont les Thraces, les

Ainautes, les Albanais, ou plus probable^
ment les Skipefares, descendus des Epirotes
et des Illyriens, puis enlin la célèbre race

aes Hellènes.

Une question qu'il serait intéressant de
discuter, si l'on pouvait espérer de trouvei
pour cela des tionnées suffisantes, serait celle

qui aurait pour objet de déterminer si le?

nations arianes trouvèrent, h leur arrivée er
Europe, des pays déjà habités, ou bien des
contrées désertes dans lesquelles elles iniren'
s'établir paisiblement et sans que la posses-

sion leur en fût disputée. La première hypo-
thèse paraît la plus probable, puisque nous
savons que les pays les plus éloignés du poini

de départ de ces nations, ceux oii elles arrivé
rent on dernier lieu, étaient déjà habités. Les
Euskaldunes paraissent avoir été en posses-
sion de l'Espagne avant l'arrivée des tribus

celtiques dans ce pays. En effet, si, comme
certaines personnes l'ont supposé, les Celtes

étaient arrivés les premiers, et que les tribus

ibérieniies ne fussent entrées dans le pays
i|ue plus lard, il n'est guère probable que ce

(iernier peuple, dont la valeur militaire n'a

jamais pu être comparée avec celle des Cel-

les, cilt été capable de s'emparer de la chaîne

des Pyrénées, où nous savons ([u'il était éta-

bli à l'époque de la conquête romaine.

li^iHj llaliiluiit Jçl'iJK (ieMuu.
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L'Espagne fut le dernier reluge de cette

race, qui avait été jH-obablonieiit expulsée,
par les nations italiennes et par les Celtes,

de l'Italie et de la Gaule. Dans le nord de
l'Europe, les nations germaniques, ou plutôt
les Normantls, trouvèrent les pays (jui bor-
dent la Baltique occupés parles Jotuns, peu-
ple de race finnoise ou illyrienne, cpii pro-
bablement était venu aussi' de l'Orient, mais
d'une partie ditrérente de l'Asie, et dont l'é-

migration devait être encore plus ancienne.
De quelle souche ce peuple s'était-il détaché?
Quelles conjectures un ],ou vraisemblables
peut-on faire à cet égard"? C'est ce c^ue nous
examinerons dans un autre article.

On a appelé allophi/lieiis les nations qui,
soit en Europe, soit on Asia-j sont, de même
que celles-ci, distinctes dos nations de race
indo-européenne. Le terme alLi,j}liiiUens, qui
fait allusion à cette origine distincte , me
paraît préférable aux autres termes qu'on a
voulu eniployer pour désigner les mêmes
l^euples ; il a du moins sur eux l'avantage de
ne pouvoir introduire en ethnologie aucune
notion erronée (^2(t).

Avant de prucéJer à une description spé-
ciale des diverses nations comprises dans
l'une ou l'autre classe, il sera bon de compa-
rer en masse les peuples allophyliens aux
peuples de la famille iudo-européènne.

Les nations a'iophyliennes paraissent s'ê-

tre répandues de tiès-bonne heure jusque
dans les parties les plus reculées de l'an-

cien continent, au nord, à l'est et à l'ouest

des peuples indo-européens qu'ils semblent
avoir précédés en tous lieux ; de sorte que,
par rapport à ces colonies indo-européen-
nes, leur position est tout à fait celle de
peuples aborigènes qui ne peuvent résister

<\ l'invasion de tribus plus puissantes, et

qui souvent sont refoulés par elles dans des
contrées fort lointaines ou obligés de se ré-

fugier dans des montagnes presque inac-
cessibles. Si nous comparons les vaincus
aux vainqueurs sous le rapport des facultés

intellectuelles, nous trouvons que les der-
niers étaient généralement supérieurs aux
autres. Quelques tribus avaient, à la vérité,

conservé ou acquis une certaine férocité de
mœurs et des habitudes de barbares, mais
on pouvait encore retrouver chez elles

des traces non douteuses d'un ancien déve-
loppement intellectuel; par exemple une
certaine perfection dans l'instrument de la

pensée et des communications sociales, c'est-

à-dire une langue déjà cultivée. Si nous re-
cherchons quels progrès les Indo-Européens
pouvaient avoir faits dans les arts utiles à

réjoque où ils quittèrent leur commune
patrie pour se répandre dans le monde, l'é-

tude de leurs langues sera notre principal
guide, et les résultats de ce mode d'invesli-
galion seront de prouver qua l'époque dont
nous parlons, les arts industriels étaient,

chez ces peuples, encore très-jjcu avancés.
Les premiers ancêtres des nations indo-euro-

péennes ignoraient i)robal)lenient l'usage dio,

fer et des autres métaux, jmisque ces mé-
taux ont dans chaque langue des noms dif-

férents et qui ainsi doivent avoir éié adoptés
postérieurement à ré])Oque de la séparation..
Rien ne se ressemble moins cjue les mots
gold, yjjvuo!, et aurum. que silver et nrgen-
tum ; (|ue fernim et ciSnpoç. Ces considéra-
tions d'ailleurs ne sont pas les seules qu'on
puisse faire valoir pour prouver que l'usage
des métaux était iaconnu aux premières co-
lonies de l'Occident. Quant à l'usage des
lettres, il est clair qu'il était complètement
inconnu de la race ariane, au moins des
peuples de cette race qui passèrent en Eu-
rope; ceux-ci le reçurent, bien des siècles,

après, des Phéniciens, à qui l'on attribue
cette admirable invention, et qui du moins
certainement ont le mérite de l'avoir com-
muuiquée aux nations de l'Occident. Mais
bien qu'inhabiles dans les arts les plus uti-

les de la, vie, les peuples arians apportèrent
avec eui une culture intellectuelle beaucoup
plus avancée que celle des races allophylien-
nes. Ils avaient une poésie nationale et une
langue beaucoup plus cultivée, un cercle
d'idées beaucoup plus étendu que ne sem-
blaient le comporter leur condition exté-
rieure et leurs habitudes. Ils avaient des
bardes ou scaldes, rates, io-.So'f, hommes ins-
pirés qui célébraient l'histoire des temps
passés en y rattachant des révélations sur le

futur, et lin ensemble de dogmes fondés sur
une méthaphysique très-compliquée. Parmi
ces dogmes qui se transmettaient d'âge eu
âge et d'un peuple à l'autre, comme la

croyance primitive et le trésor de la race,
il en est un qu'on trouve dans les parties
les plus reculées de l'Occident, tout aussi
bien que dans l'Orient, et qui y joue un rôle
important, car il implii}ue la croyance à un'
état futur de récompenses ou de' punitions,
et l'idée d'un gouvernement moral du
monde : c'est le dogme de la métempsychose.
Suivant un autre de leurs dogmes qui se rat-

tachait jusqu'à un certain point au premier-,
l'univers matériel avait subi déjà, et devait
subir encore une série de catastrophes par
le feu et par l'eau, renaissant d'ailleurs,

après chaque époque de destruction, avec
une beauté nouvelle, et faisant recommen-
cer l'âge d'or, mais toujours destiné à deve-
nir, après un terme fatal, la proie de la cor-
ruption et le théâtre d'un nouveam cata-
clysme. Un troisième point capital dans cet
ensemble de doctrines consistait à ne voir
dans tous les êtres animés que des émana-
tions fie l'âme universelle du monde, qui
devaient un jour retourner dans son sein et

s'y confondi'e. Cette idée, comme on le voit,

touchait de bien près aux idées panthéistes
et était sujette aux mêmes objections.
Chez la plupart des nations indo-euro-

j)éennes, la conservation des dogmes rdi-
gieux, des traditions patriarcales et de la

poésie nationale, au lieu d'C-lre abandonnée

(2^9) Le professeur Ua^k a ompolyé dans ce sens

Isieime Scythe ; mais jioiu' plusieuii» ilu res nuiiuiu

on n'a aiienne eerliliuW i]m'(

laces scyiliiques.

Ie>, se lallaeli'irl ans
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au hasard ..'es s.)Liveiiirs et des récits popu-
laires, était conliée à une classe particulière.

Les liomnies qui appartenaient à cette classe

étaient lobjet d'une grande vénération, car

on voyait en eu?; les médiateurs entre les

puissances invisibles et les créatures iiumai-

ues, les dépositaires des léj,eni!es sacrées et

les interprètes des volontés des dieux, vo-

lontés révélées à une première génération
et transmises aux générations suivantes

,

soit par des traditions orales, soit par des
poëmes divins, soit entin par des écrits dont
le sens n'était connu que des seuls initiés.

Dans beaucoup de cas, ces hommes saints

formaient une caste héréditaire: tels étaient

les druides, les mages, etc.

Cliez les nations allophyliennes nous ne
trouvons rien de semblable , mais nous
voyons régner une sensuelle et grossière

superstition qui attribue des facultés mysté-
rieuses et une véritable vie "à des objets

inanimés. Ce n'est pas aux mains d'une
caste savante qu'est confiée une religion

dans laquelle oh ne connaît que les talis-

mans, les charmes, les conjurations : au lieu

des doctes enfants de Brahma, nous trouvons
des chamans ou sorciers qui frappent l'es-

prit de leurs crédules sectateurs en feignant
des évanouissements et des convulsions, en
poussant des cris horribles, en se faisant des
blessures et se livrant à mille actes désor-
donnés, de manière à faire croire qu'ils sont
possédés par les démons ; tels étaient les

sorciers des Finnois et des Lappes, les an-
gekoks des Esquimaux, et tels sont aujour-
d'hui les chamans dans toutes les parties de
l'Asie boréale où le bouddhisme ni l'isla-

misme n'ont point encore pénétré.
L'histoire de ces nations sera traitée dans

un article spécial
; pour le présent, je m'oc-

cuperai de taire connaître en pou de mots
les caractères physiques des nations indo-
européennes.

Carnrtères phiisifjues des nations eiiropi'cn-

iies. On trouve (ians les ouvrages des au-
teurs grecs et latins certains renseignements
indirects au moy(Mi desquels nous pouvons,
jusqu'à un certain point , nous faire une
idée des caraitèrcs physiques des auiions
habitants de rEurojie. Ce que nous en ap-

prenons de cette manière ne toinddepas tout

a fait avec ce que nous observons aujour-

d'hui dans les mêmes races, et , en considé-
rant comme exact le témoignage des an-
« iens, il a dû se produire chez elles une al-

tération considérable. La possibilité qu'une
modihcation dans les caraL-tères ithysiques
des nations en question se soit opérée sous
l'influence de causes extérieures agissant

pendant une longue suite de siècles n'a d'ail-

leurs rien qui répugne à la raison.
Il y a encore une autre source de laquelle

nous pouvons espérer obtenir des informa-
tions à ce sujet ; jo veux parler des osse-
ments contenus dans les anciennes sépultures
qui se trouvent en diverses parties de l'Eu-
rope : uoiLs avons déjà, conime on l'a vu , tiré

(250) A'^hniidl, der Berlin. Aknd., 1818-1810.

grand parti d'un pareil moyen , pour arriver
à la connaissance des caractères physiques
des anciens Egyptiens. [Voy. ce mol]. Ces res-

tes des temps passés sont, à la vérité, beau-
coup plus rares et plus incomj>lets en Eu-
rope que dans l'Egyiite ; cependant, si nous
les prenons tous ensemble, nous les trou-
vons encore assez nombreux, et il y a cer-

tains pays où l'on peut dire qu'ils sont
très-communs. Le noi-d de l'Italie, et parti-

culièrement les provinces habitées par les

anciens Toscans, abondent en magnifiques
sépultures, dont le professeur K.-O. Muller
nous a donné des descriptions. D'après ce
qu'il en dit, il est évident que ces tombes
sont l'ouvrage d'un peuple dontles caractères

physiques ditl'éraient beaucoup de ceux que
nous oti'rent leurs descendants. Nous ex-
trayons les observations suivantes d'un
mémoire que 5L Muller a fait paraître dans
les Mémoires de VAcadémie des sciences de
Berlin (230).

Les Etrusques avaient, autant qu'on eu
peut juger, le visage plein et arrondi, les

yeux grands, le nez épais sans être long, le

menton fort et un peu proéminent. Ils

étaient de jietite faille, avec la tête propor-
tionnellement grande , les bras courts et

gros, le corps épais et lourd, en un mot,
nous retrouvons en eux les obesos et pin-
gues Etruscus.

Les corps des hommes sont sans barbe,
c'est-à-dire qu'ils ont le menton tout à fait

rasé ; ils sont vôtus d'une toge ou tunique
qui est quelquefois ramenée sur la partie

postérieure de la tête. Ils ont généralement
une guirlande de feuilles sur la tête ;

quel-

ques-uns tiennent dans la main gauche une
petite coupe et dans la droite une patère.

Ils reposent dans une posture aisée, le corps

un peu relevé à la partie supérieure et ap-

jiuyé sur le coude gauche, dans l'attitude

des gens qui quittent satisfaits le banquet
de la vie. Le petit doigt de la main gauche
est communément orné d'un ainieau. Les
femmes sont couchées dans la môme posi-

tion que les hommes. Elles portent une tu-

nique quelquefois serrée au-dessous du
sein par une large ceinture munie d'une
agrafe circulaire, et un péplum qui, assez
souvent, recouvre la partie postérieure de
la tête. Dans une main , elles tiennent une
pomme ou quelque fruit semblable, et dans
l'autre un éventail. Ces figures sont sculp-

tées en ronde-bosse sur le couvercle du sar-

cophage qui est en pierre ou en terre cuite
;

sur ces derniers, qui sont ornées d'une va-

riété de couleurs, les figures elles-mêmes
sont peintes. Les cheveux y sont rendus par
une teinte d'un brun jaunâtre; les yeux
sont l)runs et l'armure ouïe bouclier sont

d'un noir tirant sur le Ijleu, par Icrpiel on a

voulu rendre sans doute la couleur du fer.

On trouve des tumnlus sépulcraux sui' un
grawd nombre de points de l'Europe of n-

dcntale et septentrionale, et dans le nord de

l'Asie, jusqu'au lleuve Yenissei; ces tom-
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beaux contiennent les restes de races étein-
tes depuis longtemps ou de races qui, dans
le cours des siècles, ont changé de mceurs
et de pays, de manière à ce qu'on ne puisse
plus les reconnaître dans leurs descendanis.
lis abondent sur les bords de l'Irtish et du
Yenissei , où la facilité ([u'apportent pour
les communications d'aussi grandes rivières
avait alors accumulé une ijupuladon très-
nombreuse. Dans le nord de l'Asie, ces tuniu lus
sont attribués aux 'rduides, nation barbare,
il'ori^ine étrangère et ennemie de la race
slave. Ils dillèvent cerlainoment de cette
dernièie race, et ne dillërent pas moins de
celle qui ra])récédée dans les mêmes lieux,
de la race talare; caries tombes des Tatares
et tous les édifices élevés par eux indi([uent
l'usage d'instruments de fer, et l'art de tra-
vailler les mines de ce métal a toujours éié
pour les nations tatares un art favori. Des
ornements d'or et d"ar,.^ent d'un travail gros-
sier, mais en quantité abondante , sont ce
que l'on (rouvo dans les tombes sibériennes.
L'art de fabrii|uer des ornements en méîaux
précieux semble avoir précédé de plusieurs
siècles l'usage du fer dans les pays du nord
de l'Asie.

Dans les plaines où se trouvent ces tom-
bes, il n'est pas rare de rencontrer des cer-
cles de pierres levées, comme celles (ju'en
Europe on désigne communément sous lu

nom de i>ieri'es druidiques , et qui ne sont
pas d'ailleurs exclusivement propres aux
pays où l'on sait qu'a régné le druidisme.

Dans l'ouest et dans le nord de l'Europe,
il y a un nondjre prodigieux de tertres iu-
mulaii'es ou barrows. On en a examiné un

point où nous les trouvons chez les insulai-

res de la mer du Sud.
Les caractères ostéologi(iuos des crânes et

des autres parties du squelette que l'on

trouve dans les tombeaux appartenant à cette

époque, ont quelijue chose de particulier :

ce sont ceux d'une très-ancienne race ba-
layée depuis longtemps du sol [lar une autru
race qui l'y a remjjlacée.

On })eut remarquer, en passant, que c'est <'i

celte classe (pi'api)artient la grande majorité
des 6arro«!s qui ont été fouillés dans divers
l)oirits des îles Britanniques. Ils sont mémo
si nombreux que les archéologues croient
généralement que, jusqu'à l'époque de l'in-

vasion romaine, les tombes des Celtes étaient

toutes ainsi. Cependant on en a trouvé, tant

dans la (îrande-Bretagne qu'en Irlande, qui
appartiennent à la classe suivante.

La seconde classe de tunmlus appartient
évidem.ment à une époque postérieure à,

celle dont il vient d'être (jueslion. Il n'est
jias rare d'y trouver des 'i)la([ues d'or , des
anneaux d'or ou de cuivre , ditférents orne-
ments de bronze ; quelquefois on y a décou-
vert des épées ou des lames en airain, mais
jamais d'instruments en fer ou de sculptu-
res qui indiquassent l'usage d'instruments
de ce métal.

Les tombes appartenant à la troisième
classe renferment des instruments en fer;

elles sont évidemment d'une éfioque plus
récente que celles qui contiennent des ob-
jets en or ou en cuivre.

Les tertres tumulaires présentent encore ,

suivant qu'ils appartiennent à l'une ou k
l'autre des trois catégories que nous venons

yrand nombre, tantdans les îles Britanniques ti'indi(]uer, quelque chose de différent dans
....'... 11 1. -^ ... o ... 1- ;_ „.;,.. ]^,|j|. ^ijsposition intérieure; mais c'est un

]U)int sur lecjuel il serait hors de propos de
s'arrêter dans un ouvrage de la nature de
celui-ci.

Le but que je me suis proposé en rappe-

.

Tant ces faits est d'appeler l'attention sur la

série ostéologique que l'on pourrait établir

au moyen des restes que nous offrent ces
diiférenis tumulus. Il y a toute raison de
croire (ju'en recueillant et classant conve-
nablement les ossements trouvés dans les

trois classes de sépultures dont nous venons
lie parler, on arriverait à former une série

historique qui nous donnerait les i)rinci-

I
aux caractères des races appartenant aux

trois époques cor-respondantes.

En Danemark , comme nous l'apprenons
iiar les remarques du professeur Eschriclit

,

les crânes et autres os que l'on trouve dans
les barrons de la plus ancienne série ont
quelque chose de particulier. Le crâne est

ample et bien développé; le froiU est bombé
et assez spacieux ; les os du nez sont proé-
ndnenls. De plus, dans une tête dont M. Fs-
ciiricht a donné la description , les arcaces
zygomatiques sont grandes et coudées vers
le milieu , de sorte que deux lignes qui.

]iartiraient de leur bord externe et s'appuie-

qu'en Danemark et en Scandinavie, et il est

fort à regretter qu'on n'ait pas un exposé
métho iique des résultats de ces recherches.
En Angleterre, particulièrement, on n'a rien
fait d'un peu général sur ces monuments
(unsidérés par rapport à notre archéologie
nationale , sur laquelle cependant ils se-

raient propres à jeter du jour. Ce qui pa-
lait d'ailleurs résulter des investigations
lécentes du professeur Eschricht , c'est

(jue les restes sépulcraux des anciennes
nations euro[»éennes jieuvent être rapportés
à trois périodes. La i)remière est celle dans
laquelle les tumulus élevés pour les morts
ncconiieiHient point encore d'ustensiles ou
d'ornements en métal (231). Des anneaux,
des grains de collier et d'autres ornements
qui , dans les contrées voisines de la Balti-
(]ue , sont souvent en succin , des instru-
ments en os, des têtes de flèches en sihix ou
en arêtes de ])oisson, des haches en pierre
DU en silex , et divers objets faits de ces mô-
mes matériaux que nous trouvons avoir été
partout employés avant la découverte des
métaux , voilà ce qu'on rencontre commu-
nénu'nt dans ces sortes de tombes. Tout en
elles indique l'état d'enfance des arts utiles
ipii devaient être arrivés à peu près au même

(231) l.e iiKMMoiii' ilii inofosseur Escliiiihl ;\ ùli"

kebtad.
['" (laiib 1111 joiinial ilaiiiiis iiililiil« f>u>iskit Fol-
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raient sur le crâne, convergeraient vers le ver-

tes, ce qui donne au crâne un peu de la lorino

pyramidale. On peut remarquer encore que
les yeux c'étaient enfoncés , avec des arcades
sourcillères très-saillantes et des orbites très-

profoniles. Un autre caractère très-remar-
quahle de ces crânes, c'est leur forme arion-

die qui approche de la ttgure sphérique.
Par ces deux derniers traits, les crânes des

plus anciens tumulusse rapprochent jusqu'à
un certain point de la forme particulière aux
nations du nord de l'Asie , c'est-à-dire aux
Mongols, aux Esquimaux, etc. ; cependant
les traits plus importants que nous avons
signalés d'abord ne permettent pas de les rap-

porter à un autre type qu'à la forme de tète

ovale cl dévelo[)pée qui est commune aux
nations de l'Europe et de l'Asie occidentale.

Ce sont probablement des crânes apparte-
nant aux races celtiques, et ceux des tunm-
lus danois , en particulier , des crânes de
Cimbres.

Les tombes qui contiennent des ornements
en métaux précieux paraissent , ainsi que
nous l'avons dit , dater d'une époque plus
récente, mais on ne sait pas bien si elles ont

été construites par des hommes appartenant
à la môme race que les premiers. Celles où
l'on trouve des instruments en fer sont de
date postérieure à l'arrivée des nations ger-

maniques , nations qui, à ce qu'il païaît,

connurent très-anciennement l'usage de ce

métal.
Il ne paraît pas que, pour la couleur de la

peau, il y eût une différence liien marquée
entre les Celtes et les Germains; cpiant à la

couleur des cheveux , il paraît que chez ces

derniers le roux était plus commun, tandis

que chez les autres le blond clair était la

teinte dominante ; cela a été nié par plu-
sieurs écrivains modernes , mais le témoi-
gnage des anciens est positif à cet égard. Je

ne répéterai pas ici la longue liste d'auteurs
cités par Prichard en preuve de ce fait [i'S-I],

mais je me contenterai de donner un pas-
sage d'Ammien Marcellin qui avait vécu en
Gaule et devait , par conséquent , savoir de
quelle couleur étaient les Celtes.

" Les Gaulois, dit Ammien, sont presque
tous de haute taille, très-blancs , avec des
cheveux rouges et des yeux aux regards fa-

rouches ; ils sont d'un naturel querelleur

,

hautains et insolents dans leurs manières.
Une troupe entière d'hommes d'autres pays
no tiendrait pas tète à un Gaulois , surtout

s'il a pour second dans la bataille sa robuste
femme aux yeux bleus, qui , les veines du
cou entlées, serrant les dents , brandissant
en l'air ses gros bras blancs , se servant

nu'ime comme armes ofî'ensives de ses pieds

aussi bien que de ses poings , fait pleuvoir
les coups aussi raide que les pierres lancées

par la catapulte. Le son de leur voix a presr

que toujours quelque chose de terrible et

de menaçant, même quand ils parlent sans
colère. Tous les âges sont, parmi eux, répu-
tés propres à la guerre. Un vieillard ]irend

les armes avec lui cœur aussi ferme qu'un
homme dans la tleur de l'âge, et ses mem-
bres endurcis par le froid et par le travail

le portent encore avec vigueur. Ils mépri-
sent le danger, et l'on ne voit |>oint parmi
eux des hommes comme ceux qu'en Italie

nous appelons par dérision mcirci , qui se

coupent le pouce par peur , afin d'échapper
au service militaire. Les Gaulois aiment
beaucoup le vin et ont inventé plusieurs
autres boissons enivrantes {'233) ; on voit

quelijuefois chez eux des hommes aiiparte-

nanl à la plus basse classe, ilont l'habitude

de l'ivrognerie a hébété les sens , et dont
elle a fait de véritables idiots. »

Les Germains sont représentés comme
ayant la tète forte et le front large ; il est par-

tout question de leurs cheveux roux et de leurs

yeux bleus; et ces caractères leur sont as-

signés comme constants, non-seulement par
les poètes , mais par les écrivains les plus
exacts en ce qui concerne les faits. Ainsi

Ammien Marcellin mentionne les comas rit-

tilantes ex more des Alenianni , c'est-è-dire

des Germains du haut Rhin
Il paraît certain que par la couleur de la

peau, par celle des cheveux, de la barlie, et

des yeux , les anciennes races qui peuplè-
rent les parties septentrionale et occiden-
tale de l'Europe appartenaient toutes à ci-

que nous ayons appelé la variété blonde en
parlant des différences de teint qui s'obser-

vent de nos jours chez les Eurojiéens , or,

ce n'est nullement aujourd'hui le eas pour
la grande masse des po|mla(ions qu'on sup-
pose en être descendues. Dans une chroni-

que poétique que le docteur O'Connor con-

sidère comme le plus ancien poème histori-

que existant dans la langue gaélique , le

l^ardc s'adresse au peuple en ces termes :

X colea Albain iiilc

X sliliiagli fêla, l'olt-buidlie.

ce qu'on a traduit ainsi :

Vos dccli .{Ibani omîtes,

yon exercittis perilorum lUivo-coinaloium.

Cette apostrophe, à ce que l'on supjiose,

était adressée aux montagnards, à la cour de
Malcolm lîî, A. D. 1037. La tradition nous
représente constamment les Gaols comme
des hommes à cheveux blonds. Suivant les

anciennes légendes qui contiennent l'his-

toire des rois de Firbolg , un de ces rois

était nommé Fiacha Cinntionnan. Or, cinn-

tionnan signifie tètes blanches, et comme le

remarque Keating , le célèbre historien ir-

(252) Ainsi on lil dans le huiiicnie livre de
Vf^néide :

Gain per domos aderaiti , nrcemqiie Iciiehniit,

AcRF.A c.tSARiEs OLLis, rt(f/Hi' aiiiea vtsiis ;

Virgatis lucenl sof/u/is; tiim laclea colla

Aura iniiecnoiiui : duo 7i(is7.ii' Mpina coniscant

Casa manu, sculis prolecii cor)wrn longis.

El Claiidien {in Riifinum) dit :

Inde tnices fluvo comilantur corpvrc GuUL

(235) Prol'al*lt-iiient du ciorc, de la bière. <ln mc-
tjiéglin.
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landais, le peuple était d6sif<né par ee nom ,

parce que la j)lu[iart des Irlandais k cette

époque étaient remarquables par la couleur
très-claire et presque Jjlanche de leurs che-
veux.

Si les Ecossais, au temps du roi IVIalcohm,

étaient une race blonde, ils ont aujoui-J'liui

jierdu ce caractère, aussi bien que leurs com-
patriotes les Calédoniens , et que les Ger-
mains et les Gaulois du continent. Les
niontagnarils, maintenant, ne peuvent être
en aucune façon considérés comme appar'e-
nant à la variété blonde. Dans certains dis-

tricts particuliers et dans quelques vallées
du'diaut pays, on a remarqué que la majorité
des habitants a les cheveux roux; mais cela
a été oliservé pour des ])oints très-circons-
crils, cl où il n'y a d'ailleurs rien qui puisse
faire supposer une colonisation étrangère.
Dans presque toute la partie occidentale, les

montagnards ont, en général, de^ cheveux
plats, d'un brun foncé , avec un teint assez
brun , mais avec des yeux gris. Un homme
à cheveux très-noirs et bouclés , avec des
yeux noirs, se remarque tout de suite comme
faisant conlraste avec la masse de la popu-
lation ; dans les lieux où ces cas exce[)tion-

nels sont fréquents, on rencontre également
des cas de l'exception opposée , c'est-à-dire
des hommes à peau décidément blanche
avec des cheveux blonds ou roux.

Il paraît parfaitement prouvé que la cou-
leur dominante aujourd'hui dans les îles

Britanniques diffère d'une manière notable
de celle de toutes les races qui ont concouru
à former la population actuelle. Nous avons
vu, en effet, que les anciennes tribus celti-

ques appartenaient à une race blonde, et

tels étaient aussi les Saxons , les Danois et

les Normands; enfin les Calédoniens et les

Caels étaient encore des hommes à peau
blanche et à cheveux blonds, et cependant il

s'en faut de beaucoup (|ue chez les descen-
dants mêlés do ces races aux yeux bleus,
ces particularités forment un caractère cons-
tant. Au reste, les Jîretons avaient dévié de
la couleur des Celtes dès le temps de Stia-
bon ; car cet écrivain remarque qu'ils sont
moins blonds que les Gaulois, qu'ils ont une
plus haute taille, mais qu'ils ne sont pas
aussi bien faits de corps et ne paraissent pas
aussi disiios. En preuve de cette assertion il

dit : « Nous avons vu à Rome de jeunes
hommes de Bretagne qui surpassaient d'un
demi-pied en hauteur les hommes de la

plus grande taille, mais (jui avaient les jam-
lies cagneuses et le corps mal proportionné...

Leurs manières, ajoute-t-il , ressemblaient,
(i.iiis (pu'lques points, à celles des Gaulois,
tanilis (pie dans d'autres, elles étaient plus

simples et plus barbares. »

Ce n'est pas seulement chez les descen-

dants de vieux Bretons que nous iiouvons

observer de semblables changements ; les

Germains ont aussi varié de cnmi)lexirm.

Dans les villes surtout, le peuple est loin d(!

nous représenter l'ancienne race aux che-

veux roux ; ce n'est pas môme ce qu'on peut
appeler une race de blonds. Or, comme ce

changement s'est opéré plus particulière-

ment dans les villes, nous sommes jusqu'à

un certain point autorisés à conclure qu'il

dépend en partie des habitudes, de la ma-
nière de vivre et de la nourriture. Les villes

sont des lieux chauds et secs, comparative-
ment à la campagne; la campagne elle-

même, telle que l'ont faite les défrichements
et les travaux de l'agriculture, est beaucoup
jilus sèche et plus chaude que n'étaient les

forêts et les marécages dont se composait
presque entièrement l'ancienne Germanie.
L'altération liu caractère pliysiipie de la po-
pulation doit être attribuée à l'altération

qui a eu lieu dans les conditions extérieures

sous I iniluence desquelles vit la race pré-

sente (-23'!.).

Des caractères physiques des Slaves. — Nous
ne possédons pas sur les Slaves d'observa-

tions faites avec assez de soin pour être en
état de déterminer s'il y a chez eux quel-

ques particularités caractéristiques qui les

distinguent des autres Européens; mais si

ces particularités existent , elles ne doivent
pas être de nature à fra[)per beaucoup , ni

très-aisées à apercevoir II existe entre les

diverses tribus de cette race des différences

qui paraissent dépendre uniquement du cli-

mat et des circonstances locales, et qui ce-
pendant sont beaucoup [plus grandes que
celles c[u'on pourrait signaler entre les na-
tions slaves prises en masse et les autres
nations européennes. Dans les jirovinccs du
sud-est , les Slaves ont la peau brune , les

cheveux et les yeux noirs : tels sont les

Croates, les Serviens etjles Slaves proprement
dits ou Esclavons. Les Polonais ne présen-
tent pas la même uniformité, mais on trouve
chez eux beaucoup d'hommes dont les che-

veux ot les yeux sont de couleur foncée. Les
hommes de cette nation sont en général

(254) Les anciens Germains avaient ions les yenx
IjIcus et les clieveux blonds ou roux, c"esl-;i-(lire

une constitution de blonds des mieux pionoiK ces.

Aiiidiud'hui, dit Niebluir, dans une i;iandc parlie de
rAlleniagne, rien n'est moins coniiîiun (id'nnc (cite

complexion. Je puis assurer, d'après ma pioprc ob-
servation, que les Germains de nos jours sont loin

d'être une race blonde. J'ai vu, à Franclbrt-sur-le
Mein , un nombre considérable d'hommes réunis
dans une immense salle, et j'ai remarqué qu'à l'ex-

ception de deux ou trois individus, qui étaient des
Anglais, il n'y avait pas, dans le nombre, un seul

bomnio qui n'eût les cheveux de couleur foncée. Le
çljcvaliei' Biinstn m'a dit «lu'il avait cherché on vain

les chevelures dorées et les yeux d'a/.ur des anciens

Germains, et qu'il n'avait jamais pu trouver les ori-

ginaux des poitrails que les anciens ont donnés de
SCS compatriotes jusqu'au temps où il visita la Scan-
dinavie; là, il se trouva au milieu des Germains di;

Tacite. Evideminciil, ?Mcliliur a raison de soutenir

que les caractcics pliysii(wcs de la population ont
changé : quelques iiiodilii alions dans les circons-

tances extérieures sous riidluciicc (les(iuellcs la race

a existé ont amené une iii(idili<aliflii dans ses ca •

raclèrcs pliysiipies. Le clin. ai il<' la Gciinanie a, de
fail, change notablement iiipiii> que le pays a de
dépouillé do ses foièls. (PiuciiAnn.)
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grands et bien faits. Les Russes tlu nord
sont très-blancs. M. Tooke remarque (jue

les paysans russes ont souvent les clicveux

châtain-clair, blonds ou roux ; or ce carac-

tère chez eux n'est pas, comme quelques
auiears l'ont supposé, le résultat cî'un (roi-

sonicnt avec la race finnoise ; il est beau oup
trop général poui' dépendre d'une cause jiar-

tielle et accidentelle comme celle-là. Ce qui
prouve bien que la complexion des Russes
du Nord n'est point le résultat d'un mélange
yvec des étrangers, et particulièrement avec
lies Finnois, c'est que d'autres nations sla-

ves qui n'ont jamais vécu dans le voisina;^e

d'aucune tribu linnoise otirent, et à un |)lus

liaut degré encore, la même particularit(5;

c'est ce que nous monlieut, par exem}ik', les

Slovaks.

Les Slovaks sont, comme nous l'avons vu,
les anciens habitants slaves de la Painionie
ou Hongrie, ils occupaient fort ancienne-
ment ce pays , et i)robablement ils sont les

descendants des anciens Sarma'.es Ja,.;izes

qui en étaient en possession au temps u'Am-
mien. Quoi ([u'il en soit tle cette su|)posi-

tion, on sait qu'ils peuplaient la Pannonie
à répoijue où elle fut envahie par les

Magyars , Ugriens ou Hongrois. Ce [leuple,

qui a donné son nom au pays, cliassa les Slo-

vaks des provinces centrales qui sont les

plus fertiles, et les repoussa dans les terres

ingrates et montagneuses voisines de la

chaîne des Karpatlies , oii leurs descendants
sont restés juscju'à ce jour. Les Slovaks, qui
forment encore une partie considérable de
la population de la Hongrie, ont éié, il y a

peu d'années , l'oLyet des obsiTvations u'un
voyageur anglais auquel nous devons de
bons renseignements sur leurs caractères
physiques et sur leurs habitudes. Nous sa-

vons, d'aiirès ce qu'il nous a ai)pris , que ce
sont en ^.énéral îles honr.nes de moyenne
taille, mais fortement bâtis; leur teint est

blanc, leuis traits sont lourds et grossiers,
à demi voilés jar de longs cheveux d'un
lilond ûlasse. Dans quelques districts on
rencontre des individus dont les traits sont
beaux et les projiortions élégantes. Les feins

mes des paysans sont jolies pendant leur
première jeunesse

,
,mais les rudes travaux

auxquels elles sont condamnées et l'exjiosi-

tion au soleil leur enlèvent bientôt tonte

leur beauté. Les hommes sont indolents et

paresseux, et fort inférieurs aux .'îa;yars

sous le rajiport de l'éi.ergie et de l'acti-

vité.

Cette description des Slovaks modernes
coïncide tout à fait avec ce que Proeope nous
apprend des Antes et des Sclavènes de son
temps. « Ces deux peuples, dit-il, ])arlcnt

la même langue, qui e^t une langue très-bar-
bare, et ils ont aussi dans l'aspect extérieur
la |)lus grande ressemblance; car ils sont

,

les uns lonniie les autres, de grande (aille,

<'l leiiiarqual IcmenI roimstes; ils ont aussi
la iiièiue couleur île peau; (luanl à la cou-
leur do leurs cheveux, elle n est ni très-fon-

cée ni très-pâle, et chez tous elle tire plutôt

vers le rouge. >>

Caraclcres physiques des Grecs. — Chacun
sait (fue la plus belle forme du crâne hu-
main, le plus beau dévelop;'ement du front,

est celui que nous offrent certains produits
de l'ancien art grec. On a même supi)os6

que les sculjiteurs célèbres qui nous ont
laissé ces tôles au noble prolil ne s'étaient

pas contentés de copier les beaux types que
la nature pouvait leur offrir, et qu'ils avaient
exagéré certains caractères, c'est à-dire qu'ils

avaient idéalisé leurs ligures; mais c'est

une opinion qui a été réfutée victorieuse-

ment par Blumenbach, tant dans les Mémoi-
res de Gattingue que dans les notes de^ sa

sixième d cade (^3o). ^'oici comment il dé-

crit un crâne urec de sa collection : Fora a
caltariie subyfubosa, inajtllœ superioris cs-

sibiis sub naritim aperturis fere ud perpcud'-
ctiliim coadunulis, ju'jalibus ossibus viodiie

et concinne declivibus , arti/icum laudalis

projiiina siijnis. Cette lète grecque et une
autre qui appartient à la lace toujours bar-

bare et toujours ignorante des Géorgiens
sont, nous dit-il, les plus belles de toute sa

collection , composée de 170 crânes de na-

tions différentes.

Dans la tête de l'Apollon du Belvédère,
nous avons proliablement un bon modèle
de la physionomie nationale des Grecs an-
ciens.

Chez les Grecs , la couleur de la peau et

des cheveux variaient autant que chez les

autres Européens , comme nous le savons
perî-inemnienl par les auteurs anciens. Les
épithèteS de TavCoi, rrucpoi. K-«v X!".xxt, i\a-^y.ù-

TTi^Eî, aux cheveux blonds, roux ou noirs,
aux yeux bleus... et beaucoup d'autres ex-
pressions semblables , nous prouvent qu'il

existait autrefois chez les Grecs la même va-

riété de couleur que l'on observe aujour-
d'hui chez les nations du sud de l'Europe ,

surtout dans les pays où le climat est mo-
ditlé par certaines configurations du sol ou
}iar léiévaiion au-dessus du niveau de la

mer. Les Grecs modernes paraissent avoir

cela de commun avec leurs ancêtres et avoir
également hérité de cette beauté de formes
pour laquelle ceux-ci étaient célèbres. Pou-
queville nous assure que les modèles qui
ont inspiré Apelles et Phidias se retrouvent
encore parmi les habitants de la Morée.
« Ils sont généralement grands et bien faits ,

leurs yeux- sont pleins de feu , leur bouche
est admirablement bien formée et garnie des
plus belles dents. Cependant ,

quoiqu'on
puisse dire généralement de tous qu'ils sont

beaux, il y a parmi eux des degrés. Les fem-
mes de Sparte siuit blondes, sveltes, et ont

de !a noblesse dans le niainlien. Les fenunes

du Taygète ont le port de Pallas lorsqu'elle

portait au milieu des combats sa reiloulable

é^ide. La Messénienne se fait remarquer par

si;n end)on[)oint; elle a les traiis réguliers ,

de grands yeux et de lon;s cheveux noirs.

L'Arcadienne, cachée sous de grossier*^ vêle-

25S) CulUctioms suœ citiniciuin divcistinim (jenlium itiiiitriiltv, deta!, vr GœUiiig'iio, I8i0, ji. t>.



FAC DANTIlivOrOLOGlE. FAC Si"?

Kients dt laine, laisse à peine apercevoir la

rt'gula-rité de ses formes, mais son visa^^e ex-

prime l'innocence et la pureté de l'jline.

Chastes avant le mariage, les femmes de Mo-
rée devenues é])ouses jirennent un caracière

de vertu qui va jusqu'à l'austérité. Du temps
de Pouquevillc, les femmes grecques étaient

extrêmement ignorantes et sans aucune cul-

ture intellectuelle, dit -il, la musique et la

danse [)araissaient leur avoir été enseignées

par la nature. Ce qu'il y a de bon dans le

caractère des Grecs parait être de\ en partie

à la manière indulgente dont ils sont traités

dans leur jeune âge. Dans ce pays, les en-
fants s'élèvent et grandissent dans une com-
plète liberté, comme ces plantes vigoureuses
qui naissent spontanément d'un sol fertile;

ils ne sont jamais traités durement comme
le sont, dans des pays ])lus civilisés , les en-
fants des classes inférieures et leur ligure

ne porte jamais la trace d'un sentiment de
peine. »

Le môme autoir a dépeint les nahitanls

de Sparte : 'i Les Laconieiis, dit-il, dillèrent

de jiort aussi bien que de uiœurs de leuis

voisins les Areadiens; ces derniers portent

la |)anetière et la houlette et mènent une
vie tonte j)astorale; les habitants de S[)arte,

au contraire , ont la passion des condjals;

leur caraclère est vif et turbulent , peu de

chose sullit pour les irriter. » M. Pouque-
ville parle des longs cheveux blonds des

fcinm'es de Sparte, de leur air iuqiosant et

de leur pert majestueux , de l'élégancî de
leurs formes, de la régularité de leurs traits,

de l'expi'ession animée de leurs grantls yeux,

bleus liordés de longs cils. Les hommes,
parmi lesquels on trouve quelques blonds,

sont de haute stature ; leurs traits sont mâles

et réguliers; ils ont conservé quelque chosa
des Doiiens de l'ancienne Sparte.

EVOLUTION (Système de i,'). Voy. Géné-
IiAT!0\.

EXCLAMATIONS. Voij. Voix.

FACULTÉS DE L'HOMME. — Déjiourvu,

iians son organisation, d'armes olfensives et

défensives; moins fort, moins agile , moins
vite à la course que les nombreux carnas-

siers qui menacent son existence ; privé de
toute défense naturelle contre l'inclémence
des saisons et les rigueurs des climats;

ayant besoin de moditier tout ce qui lui est

nécessaire ou utile, l'homme ne vit et ne se

soutient dans la nature que par son intelli-

gence, il est donc né pour ronnaUre (23G).

Les animaux sont dirigés par des impul-
sions instinctives qui assurent leur conser-
vation ; ils naissent dans un éat de perfec-

tion absolue et n'ont rien à apjirendre ties

autres indivitlus de leur espèce; ils peuvent
donc exister isolément. L'honuue, au con-
traire, est dépourvu d'instinct, et à part quel-
ques mouvements du corps que des pres-
sants besoins exigent et que la nature a, par
cela même, dérobés à un jugement troj) tar-

dif ('237) , la raison seule préside à tous ses

actes. Mais il naît ignorant , imparfait; il ne
s'instruit cl ne se perfectionne qu'avec ses

semblables; il ne saurait donc vivre isolé(238).

Ce n'est en etl'et que par ses rapports avec

(236) S'il est né pour connaître, il est né pour
penser : donc l'homme qui méilite n'est point un
animal déprave, comme l"a dil le philosoplie de Ge-
nève. (Disc, stir l'oriijine cl les (umtemeiits de /'/-

néqatilc parmi les hommes.)
(237) Tels sont les mouvements de succion du

nouveau-né, l'abaissement subit de la paupière supé-
rieure lorsque l'œil est menacé de quelque atteinte,

le mouvement des membres supérieurs eu avant
dans les ctiutes selon cette direction.

(:238) Si l'espèce liumainc vivait dispersée comme
les brutes, et que les individus qui la composent
n'eussent entre eux aucune relation, il est évident
qu'elle n'aui'ait point de langage articulé , ou du
moins sa langue serait renfermée dans de très-

ctroiles limites. L'homme penserait par le secours
(Jes images pluiùi que par c. lui des mois, cl son in

eux et par la transmission qu'ils lui foni de
leurs lumières, qu'il ari|uierl et étend ses

connaissances, qu'il subjugue, détruit ou
relègue au loin ses nondireuxennenns, qu'il

se met à l'abri de l'âpreté des frimas ,
qu'il

modifie selon ses liesoins tout ce qui l'en-

toure ; la rie soriale est donc pour lui une
rigoureuse nécessité.

Aussi l'homme n'a-t-il jamais été trouvé

seul, àmoins que quelque accident insurmon-
table ne l'ait arraché de la sociéié dont il fai-

sait partie, et si alors il a pu exister pentlant

un temps plus ou moins long séparé de ses

semblables, ce n'est que par un reste îles

secours, soit physiipies , soit intellectuels,

qu'il avait puisés auprès d'eux. Les peuples
(|u'on appelle sauragcs et qu'on regarde avec
si peu déraison comme dans l'état de nature,

se trouvent, au contraire, dans une situation

entièrement anti-naturelle, et d'autant plus

opposée h leur destinalion prindiive qu'ils

dillèrent davantage par leurjieu de lumières
des sociétés les plus parfaites (2.3!)).

Ce sont des êtres dégénérés, dégradés, des

débris malheureux d'anciens corps sociaux

dispersés par quelques grandes catastrophes

telligence serait extrêmement bornée. Or, comme
il n'a ni l'instinct conservateur des animaux, ni,

dans son organisation, les moyens d'échapper aux
nombreux dangers qui renvironncnl, il s'ensuit né-

cessairement ([u'il ne pourrait exister.

(259) L'homme, connue nous venons de le voir,

est ne pour coiinailre, c'est-à-dire pour donner à son
intelligence tout le développement dont elle est

siisceplible. Or, ce dévelc ppiMuent ne peut s'effectuer

que dans la vie sociale. IJonc celte vie est son élal

naturel; donc plus il en est éloigné, plus aussi il se

trouve dans une situation opposée à sa véritable

nature; donc, enfin, le véritable homme de la na-
ture est l'homme civilisé, éclairé, et son état le plus

parfait est celui où il joint Ji tontes les connaissan-

ces qu'il peut .acquérir, celle de tous ses devoirs, cl

où il l'S remplil avec la plus sévère exactitude.
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ou des doscciulaïUs de quelques familles qui,
dans des temps plus ou moins reculés, aban-
donnèrent volontairement leurs souches
piimilives ou (jui en furent foreémcnt sé-

parées par lapuissance des événements. Leur
intelligence peu développée, leur civilisation

obscure annoncent qu'ils ont ]»erdu en
grande partie les traditions sociales (240)

,

tandis que, d"unc autre part, leurs mœurs,
leurs usages, leurs arts industriels, leurs
l-ois, leurs institutions, soit politiques, soit

religieuses, montrent des restes d'une civi-

lisation antique, quelques layons d'une lu-

mière évidemment transmise , et qui par
conséquent a eu un foyer (irimitif.

Au reste chacune de ces peuplades forme
un cor, s social jiarticulier: donc on ne peut
voir en elles l'homme isolé. De plus, chacun
de ces corps marche sans cesse, à son insu
et comme malgré lui , vers une civilisation

plus parfaite où l'entraînent irrésistiblement
une sorte d'instinct moral , le besoin inné
des lumières avec une activité plus ou
moins grande, selon que les circonstances,
locales lui sont plus ou moins favorables;
d'oii il faut nécessairement conclure que cet

état , ([u'on appelle état de nature , et dans
lequel l'homme serait condamné à une éter-

nelle stagnation intellectuelle, à un état lixe,

stationnaire, d'entendement et d'industrie ,

est une situation véritalilcment chimérique
et n'existe ])oiut réellement.
De la vie en sociolé découle une autre des-

tinée, la plusiuqioriantede toutes. L'homme
devant , cnn)me tous les êtres, jouir de la

plénitude de bonheur attachée usa nature,
est nécessairement destiné à connaître les

moyens les plus puissants et les plus efiica-

ces pour l'oljtenir. Or ces moyens sont les

lois morales qui lui traitent" ses devoirs
envers son Créateur et à l'égard de ses sem-
blables, et sans lesquelles la société humaine

(240) Si ces traditions sMiUerrompaioiU complète-
ment entre deux générations, la génciation nais-
sante tomberait tout à coup au niveau et niome au-
dessous de la biule, car elle n'aurait point, comme
celle-ci, des facultés instinctives qui la dirigeraient.
Pour bien voir ce qu'elle deviendrait alors, on n'a
qu'à la priver, par la pensée, de ce qu'elle doit ac-
quérir par lis Iraditions sociales, et on la trouvera
IVapiiée (l(> nioil.

(341) Po;ii- bi"n comprendre combien les lois mo-
rales sont en rapport avec la nature de l'bomme, il

faut considérer toiis les désordres qui naîtraient,

dans le corps social, si elles cessaient d'exister.

L'Iiomme, lihre de tout joug, avec ses pencliants,
serait un être d'une monstruosité effrayante, et dont
l'existence accuserait sans cesse l'Intelligence su-
prême, si celte existence pouvait se maintenir sans
b's lois morales. Ces lois sont aux intelligences ce
ipic l'aiîié-atiou est aux substances matérielles; et,

de iiiènic- (|ue, sans cette force coercitive, les molé-
«nli's des <()rps s'évanouiraient dans l'espace , de
ini'Mic, sans les lois morales, les inlilligi'uees ([ui

composent le corps social ne pourraient exister
ici-bas.

Les animaux sont sounds à leurs impulsions in-
stiiuaiyes, et ne peuvent, dans leurs actes, dépasser
I 's limites des moyens que leur fournil leur organi-
sation. .Ainsi, l'ours ne pouira jamais inceiidier la

lanière de l'ours, ni employer toulre lui l'action

ne serait qu'anarchie, que déchiromonls

,

que désordre et par conséquent ne pourrait

exister. Ces lois sont au cori)s social ce que

.

le principe de la vie physique est aux orga-
nes ; et (le même que, lorsque celui-ci aban-
donne l'organisation en totalité ou en jiartie,

le trouble y naît et la mort s'y manifeste;

de même aussi, lorsque les lois morales sont

en oubli , tous les désordres qui dégradent
et affaiblissent l'espèce humaine se déve-
loppent, et si cet oubli était général , com-
plet et partagé par la majorité des individus,

le corps social tout entier ne tarderait pas
à se dissoudre (2V1).

Mais ces lois, pour être respectées et sui-

vies, doivent émaner d'une autorité supé-
rieure à celle del'homme (2V2); sans cela elles

n'auraient aucun empire sur lui, car l'homme
ne peut exercer aucun pouvoir sur le cœur
de 1 homme (213). Donc cet être est destiné

à connaître la cause première, Vautorité su-

prême, le maître sourerain des êtres, quia pu.
seul les lui dicter (2-VV). Dira-1-on que son

intéjôt les lui a imposées, ou bien que l'at-

trait de la vertu, l'horreur du vice, les re-

mords du crime, l'honuenr, ont suffi poui-

l'engager à se les donner à lui-même, et à

les observer? Mais d'abord tous ces senti-

ments, et les intérêts humains eux-mêmes ,

ont pris leur source dans la connaissance
antérieure de ces lois : car 'la vertu n'est que
leur observation rigoureuse; le vice, leur

infraction; le remords, le sentiment pénible
c|ui naît dans l'âme quand on les viole ;

l'honneur, la gloire que l'on attache à les

observer, et les véritables intérêts de l'homme
ne se trouvent que dans leur complète ap-

plication à toutes les circonstances sociales :

donc ces sentiments et ces intérêts n'ont pu
les produire. En second lieu, l'observation

du corps social démontre incontestablement

que, malgré l'existence des lois morales, et

perfide et meurtrière des substances vénéneuses, et

il trouve toujours dans son adversaire une défense

égale à l'attaque. Mais il li'en est pas de même de

l'homme, qui est intettuje.nl et libre-, qui puise tous

ses moyens hors de lui-même, qui a à sa disposition,

la nature entière, et qui peut attaquer son sembla-

ble dans mille circonstances où celui-ci se trouve

hors d'état de parer ses coups. Les lois morales

étaient donc essentielles pour mettre un frein aux

passions désordonnées, et s'opposer aux actions

criminelles qu'elles pouvaient solliciter.

Ces considérations démontrent clairement quels

sont les véritables principes sur lesquels doit reposer

l'éducation de l'homme.

(242) Les lois humaines ne sont que les lois di-

vines interprétées et soutenues par des infliclions

plus ou moins graves, selon les délits; infliclions

propres à maintenir dans les limites de leurs de-

voirs ceux qui pourraient les oublier ou les mécon-

naître.

(245) Le cœurdel'l'.omme ne plie que sous l'au-

torité divine, et se révolte contre toute puissance

b\imaine qui veut lui imposer des lois, parce que

l'Etre des êtres a seul le droit de lui dire :
FroHie.

mu toi ; prêle l'oreille aux piirotcs de ma lioiirlir.

(l'rov. V, 7; psal. Lxxvii, t.)

(244) De là, tout à la fois, la néei'ssile el l:i

preuve d'une révélalion.
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.les liuaières f|u'ollosc.nt vépandncs dans son

intelliiicncc, l'homme considère souvent,

eomme son seul inli'rêt, la satisfaction de

ses désirs et de toutes les passions qui l'agi-

tent; que l'imai^e de la vertu s'etface aisé-

ment dans son âme, par les impressions va-

riées et profondes des nombreux objets qui

les font naître ; que le vice y perd sa laideur,

et s'_v embellit même sous rintluence d'une

imagination en délire; que l'aiguillon du
remords s'y émousse par l'habitude du crime,

et que les cœurs les plus pervers sont ceux
qui le ressentent le moins ; enfin que la voix

de l'honneur ne s'y fait pas toujours enten-

dre, et qu'elle demeure le plus souvent im-
puissante clans les orages des passions. Com-
ment donc l'homme, libre, maître de toutes

ses actions, aurait-il pu, aurait-il voulu
même, dans les temps primitifs, où sa na-

ture morale était la raôme qu'aujourd'hui,

comme l'attestent tous les monuments liisto-

ri.pies, s'imposer voloidairement des lois

gênantes , contenir de son plein gré tous

les dé, ordres moraux primitifs que l'on sup-
poserait avoir sollicité le jircmier homme h
établir les lois morales, ces lois existaient
réellement : ilonc il n'a pu les créer lui-
même.

Et d'ailleurs, de quel droit les aurait-il
imposées à ses enfants? Comment ceux-ci
auraient-ils obéi à un léusislateur sans titre
(car le titre de père n'aurait point sutli,

]iuis(iu'un père n'a d'autres droits sur ses
enfants que ceux que les lois morales lui

accordent), et qui serait venu arbitrairement
contrarier leurs penchants naturels (aVo)?
En second lieu , outre que tous les monu-

ments historiques prouvent que l'existence
de ces lois est de toute antiquitéet remonteà
l'origine des choses, les mômes raisons dé-
montrent qu'elles n'ont pu être créées, dans
la suite des temps, par un plus ou moins
grand nombre d'hommes réunis en une seule
et même société , ou formant plusieurs a.sso-

ciations particulières. Nous ajouterons que,
dans cette supposition , il se serait écoulé

ses désirs dans les plus étroites limites et un temps plus ou moins considérable peu
mettre, de son propre mouvement, un frein

tyrannique à ses penchants les plus chers?

Mais éclaircissons pleinement ce point

important de l'histoire de l'homme, et dé-

montrons, par un argument qui nous sein-

lile sans réplique, que les lois morales ne
sont jioint une de ses conceptions

dant lequel l'homme s'en serait trouvé dé-
pourvu. Or cette législation salutaire, que
l'on trouve en vigueur chez tous les peu-
ples, est le principe ds vie du corps social

,

et par suite de l'espèce entière ; donc la so-
ciété humaine abandonnée sans frein à tous
ses penchants vicieux et \^ toutes ses 'pas-

Si ces lois sont réellement d'origine hu- siens désordonnées, n'aurait pu vivre sans
maine , elles furent établies ou par le pre

niier homme, ou, dans la suite des temps,
par un plus ou moins grand nomlire d'hom-
lues réunis.

Sîais d'al>ord, si elles le furent par le pre-

mier liouime, ce ne put être que lorsque sa

-ace se fut multipliée, et que le dérèglement
des mœurs eut commencé à se manifester;

car auparavant rien ne le sollicitait à cet acte;

et il ne pouvait créer des lois pour des dé-

sordres qui n'existaient point encore, que
])ar coii-é(iuent il ne connaissait point, et

même qu'il ne j^ouvait prévoir. Or tout dé-
règlement moral suppose un ordre antérieu-

rement établi, qui le fait reconnaître, et qui
le constitue ce qu'il est; car un désordre

n'est ainsi ([ualifié que par sa comparaison
à des lois d'ordre préexistantes. Donc, avant

(ilii) Lo cnpnr de l'hoinme, comme nous l'avons

déjà dil, ne i)lie jamais sous le joug de l'homme.
Il pi-Mt Ir'u'ii, dans ses déterminations, céder à la

forte; mais sa volonté proteste tacitement contre
toute puissance humaine qui veut reiicliaincr.

Jamais l'Iiomme ne fléchit le genou devant son
semlilahle, sans sentir son orgueil se soulever con-
tre cette attitude humiliante, et sans que la honte
ne vienne aussitôt colorer vivement son front; et un
cx-ur généreux préférerait la mort il cet acte d"abais-

jement , s'il fallait qu'il s'y soumît pour conserver
sa vie. Cependant l'Iiomiiie se prosterne volontaire-

ment, avec respect, avec amour, devant l'Etre su
prême; et, loin d'en sentir son orgueil blessé, il at-

tache, au contraire, une sorte de gloire à rendre
s 'i hommages publics, et il y trouve un charme
d'autant plus ineffable qu'il met plus d'humilité

dans s;s adorations. Or, tout cela ne déinontre-l-il

point que Thimime ne reconnaît d'antre dépeii-

dauce que celle dans laquelle il se trouve envers

elle. Mais elle a existé; donc les lois morales
existaient aussi ; donc enfin l'homme n'a
pu les créer dans un temjjs plus ou moins
éloigné de la société primitive (2V6).
Nous dirons de plus que, si les lois mo-

rales avaient été établies en différents temps
et en différents lieux par des associations
humaines particulières et isolées les unes
des autres, outre que les noms de leurs in-
venteurs seraient connus, elles porteraient
inévitablement l'empreinte des sources di-
verses où elles auraient pris naissance, et

on apercevrait dans leurs variétés sur les
ditlérentes régions du globe toute la diver-
sité qui caractérise les intelligences humai-
nes et qui se manifeste dans leurs produits.
Or, d'une part, on n'attribue à aucun hom-
me la gloire d'une institution si importante,

son Créateur; que son cœur ne peut recevoir des
lois que de la Puissance souveraine, et que par con-
séquent les lois morales n'ont pu être établies par
aucun pouvoir humain?

(246) Autre manière de raisonner : les lois mo-
rales sont le principe de vie des sociétés humaines.
Si ci's sociétés les avaient créées, elles se seraient
donc donné la vie; mais si elles s'élaiont (!onné fa

vie, elles n'auraient donc pas existé auparavant. Et
si elles n'existaient pas, comnitnl auiaicnl-cllcs pu
se donner la vie? Cuis donc (luelles n'oiil pu se la

donner, il demeure evidemmcnl denii iilre (|ue les

lois nioiales, qui en constituent le principe, ne sont
point leur ouvrage.

Autre raisonnement : tout être a été créé avec
ses moyens d'exi;.tence, car sans cela il n'aurait pu
àlre; donc un être ne peut rien inventer de ce qui
lui est essentiel. Or les lois morales sont esseiilietUs

à l'homme : dmic il n'a pu les ciéer.
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liiii:lis que l'on connaît les nutcurs d'uno
iiiiinilé de dùcouvorles qui le sont beaucoup
moins; et, d'une autre part, cette institu-

tion oITre chez tous les peuples une uni-
formité frappante; partout on observe les

mûmes principes fondamentaux, que l'igno-

rance ou les passions altèrent seulement
dans leurs applications parti(-uli6res (2'i.7).

Donc elle ne peut être émanée que d'une
volonté unique, que d'une seule intelli-

gence; et comme ni le premier homme, ni

d'autres hommes ajirès lui ne peuvent l'a-

(2i7) Lp cœur de l'homme étant le même dans
Inus les temps et dans tous les lieux, il fallait né-

cessairement que le code moral qui devait le diriger

fiii toujours et partout identique ; ce qui en démon-
tre incontestablement Vuniié.

(2'è8) Puisque les lois morales ne sont pas Tou-
vraga de l'homme, et qu'il ks a reçues de son au-

teur dès l'origine des choses, il s'ensuit nécessaire-

ment qn'il ne peut les connaître que par la tradi-

tion : or, cette tradition ne peut avoir lieu que dans
la vie sociale; donc la connaissance de ces lois né-

cessite cette ^ie, comme elle en est à son tour une
rigouicuse coiuiiliisn.

Autre cOMséciuence : de ce qne l'homme n'a pu
les établir et de ce qu'il ne pi'ut exister sans elles,

il en résulte évidemment que le premier homme a

dû les connaître dans toute leur étendue, et que
par coiiséquent l'état primitif de l'espèce humaine ;i

été une civilisali -n parfaite sor.s le rapport moral.

Nous disons sous le rapport moral, et nous distin-

guons cette civilisation primitive, que les premiers

hommes devaient offrir dans toute sa perfection, de

Im civilisation industrielle, qui ne pouvait se per-

fectionner qu'à la longue
,

par l'observation des
pîiéaomènes naturels.

En effet, les lois morales données aux premiers

hommes étant les liens puissants qui devaient les

maintenir réunis, ou, pour mieux dire, constituant

le principe de vie de cette société primitive, et for-

mant une chaîne non interron pue, et dont toutes les

parties sont (!ans imc dcpenùance mutuelle, il fal-

lait nécessairement qu'elles fussent connues dans
tout leur ensendjle; donc la civilisation morale fut

aussi parfaite dans les temps primitifs qu'elle peut

l'être de nos jours.

Quant h la civilisation industrielle , elle était

obscure encore ,
parce qu'elle était moins essen-

tielle; mais ell • snllisait à la satisfaction des besoins,

alo's peu nonilueiix. Dans la suite des temps, l'ob-

servation des phénomènes delà nature se multi])lia
;

les découvertes naquirent ; l'habitude des jouis-

sances créa de nouveaux besoins ; la civilisation in-

dustrielle s'accrut, et peu à peu l'intelligence hu-
maine acquit tout le développement que nous lui

voyons aujourd'hui.

Mais, bien que cette civilisation industrielle soit

utile à l'homme, qu'elle tienne évidemment à sa na-

tm-e, la civilisation morale est d'une bien phts

ç;rande importance pour lui ; car le corps social

P''ut exister sans une intelligence considérablement

développée, et avec une industrie sulTusanle à ses vé-

ritables besoins, tandis qu'il ne tarderait pas à pé-

1 ir si la civilisation morale s'y éteignait, c'est-à-tiire

si les lois q'ii la constituent venaient à y perdre tyi t

leur onqiire (n).

Vainement alléguerait-on qu'il est des peuplades
lol;ilenient a'orulies, libres de tout joug, vivant sans
lois moralis, comme les animaux, et ne diffciaiit

<reMX que par la forme de leur corps et leurs tiaii-;

(n) N'oVsorve-l-on jias parmi rux roliéis«.3ncn h des
ctii Is, quul'iUi^s insniiilinns pdh i près, le oaliniel de
(pDji PI le r.iliuiiri lin i;iii'rri', i|uclques règlements c< m-
iiierci.;iix [lOtir les (ichaiitiei ' elc.

voir créée, ainsi que nous l'avons démontré
plus haut, il s'en suit né.:;essairoment qu'elle

est tout à fait étrangère au.^ conceptions
humaines.

Enfin nous forons remarquer que ces lois

sont applicables à toutes les erreurs, à tous
les dérèglements du cœur humain, qu'elles

embrassent la nature de riioiiiiie tout en-
tière; ce qui prouve assez qu'elles émanent
d'un entendement bien supérieur au
sien (•i'î-B).

Mais^la vie sociale, la connaissance des

physionom'ques. Nous répondrons que ers rapports
de voyageurs sont l'exagération d'un é!at îéel.

Sa:i"s doute , il existe , soit dans les déserts du
Nouveau Monde, soit dans ceux de l'Afrique, soit

enfin dans quelques îles de la mer du Sud , des
hordes infoi lunées, fort él lignées encore d'une civi-'

lisation qu'elles ont perdue, et qui se trouvent, si

l'on veut, près des limites de l'espèce animale, sous
le rapport de l'entendement; mais ces êtres sont
intelligents, ils éprouvent des affections morales,
ils o::t le langage articulé , autrement ils n'appar-
tiendraient point à l'espèce humaine. Si donc ils

pensent, s'ils sentent et s'ils parlent, ils ont néces-
sairement des rapports entre eux. Ces rapports sont
sans doute peu nombreux, parce que leur intelli-

gence est peu développée et le;!rs langues peu éten-

dues, mais enfin ils existent (fc). Or, ces relations

conslit;;ent la vie sociale; mais, sans les lois mo-
rales, elles ne sauraient avoir lie'.;, p:;isque ce sont
ces lois qui les conservent; et, sans ces rapports, il

ne pourrait y avoir de société pour eux, et par con-"

séquent de vie individuelle
,
puisque l'existence des

individus est attachée à celle de l'espèce. Donc ces

peuplades, qui d'ailleurs adorent le Grand Esprit, qui
croient à des récompenses et à des peines futures,

démontrent, et par leurs rapports sociaux, et même
par cela seul qu'elles existent, qu'elles connaissent,

quelque peu civilisées qu'elles soient, ces lois pro-
tectrices, et qu'elles jouissent de leurs bienfaits.

A la vérité, celte lumière s'est obscurcie dans leur

intelligence dégénérée; aussi nous offrent-ils, au
moral, ce que sont au physique ces peuples mal-
heureux, auxquels un sol avare refuse une alimen-

tation suilisante, qui respirent un air impur, dont
les miasmes délétères minent sourdement leur or-

ganisation, et qui traînent, au milieu de l'épuise-

ment de la faim et des maladi.s, une vie languis-

sante et pénible. Mais si, dans la dégradation déplo-

rable où ils sont tombés, elle ne peut les éclairer

assez pour les élever au rang qu'elles ont perdu, elle

répand encore un éclat suffisant pour les préserve;'

d'une destruction totale.

Remarquez, à cet égard ,
que les sociétés les

puis florissantes sont celles où les lois morales sont

le plus connues et le mieux observées, et que toute

société humaine qui se dégrade en les oubliant,

doit ou se régénérer ( u périr. Dira-t-on que les lois

humaines pourraient suflire à sa conservation? Mais
ces lois ne sont que les lois morales interprétées ;

or, si celles-ci cessaient d'exister, les lois humaines
s'évanouiraient avec elles.

Au reste, quand bien même il serait possible que
quelques êtres dégénérés vécussent sans le secours

des lois morales, serait-cfe là qu'il faudrait chercher

le type de l'espèce humaine? Leur existence chan-

celante, traînée dans la turpitude de tous les déré-

glemeiiis humains , serait-elle le modèle que l'on

pn^ntlrait pour la vie naturelle de l'homme? Depuis

quand, dans l'histoire de cet être, les monstres soni-

(*) Témoins mus les peu(iles que l'oubli des luis nie-

rales, cl la corrnplion qui en o-t l-i siiilc, oui (m rli'pa

r:iilre de la surliiir de la le.rre, el que l'on ne co::iia.l

plus que p.ir le nom.
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lois mnrnips qui la i)rok''..;ont cl do rElro

souverain d'nh elles éinunenl, ne sont jias

les seuls allrihuîs de riiouiuie. Il est eucor,;

destiné h étudier el à connaître les proi)rié-

tus des êtres qui l'environnent, les rapports

qu'ils ont entre eux et avec lui; car, sans

cette connaissance, d'où dépend aussi la

vie en société, il ne pourrait les dislinj^ucr

les uns des autres , ni les modifier convena-

venalilement selon ses besoins, puisque

leur distinction repose sur leurs caractères

particuliars, et leurs modifications diverses

sur leurs propriétés respectives.

Enfin la connaissance des propriétés des

corps est la source de nos relations civiles,

industrielles et politiques. Or ces relations

doivent 6ire soumises à certaines rè;^ies,

sans cela elles n'oii'ri raient que désordre et

confusion; elles s'anéantiraient par ceia

même, et le cor|)S social se dissoudrait, par

la seule destruction de ces liens puissants

((ui concourent à en unir toutes \es parties.

!! faut donc nécessairement que l'homme se

crée des lois particulières, pour régler et a.«-

sur.^r ainsi ces rai-porls insporlants; (ju'il

<he, par exemple, tout se qui se rattache à

la salu!)rité publique, la construction des

habitations, leurs positions, leurs commu-
nications réciproques, etc.; tout co qui con-

cerne les produits industriels, les relations

commerciales d'individu à individu, de ville

à ville, de peuple à peuple, etc.; et c'est en-

core là une de ses destinées.

Remarquez que nous disons qu'il faut

que l'homme «e crée ces lois sociales, tan-

dis que, relativement aux lois morales, nous
avons dit plus haut qu'il fallait qu'il les

connût, trest que celles-ci , destinées h

s'opposer à la fougue des passions désor-

données dont les lois liumaines ne peuvent
que réprimer plus ou moins les actes, de-
vaient nécessairement émaner de la Puis-
sance suprême pour ètrepleinement efficaces.

!\îais il n'en est pas de même des premières :

elles ont pour objets des choses étrangères

aux affections de l'âme et seulement relatives

aux besoins du corps; elles ne sont que des
conventions auxquelles l'homme peut aisc-

mentse soumettre, des règlements qu'il peut
facilement créer; bien loin de devoir être

immuables et générales comme les lois mo-
rales, elles jieuvcnt et doivent môme, au
contraire, varier selon les temps et les lieu?;;

ellesnesontpointd'une nécessité rigoureuse
pour tous les individus de l'espèce, puisqu'ils

n'ont pas tous ou les mêmes besoins iiîiysi-

quos, ou les mêmes objets pourles satisfaire;

et c'est j)Our tous ces motifs que l'Intelli-

gence suprême eu a confié la création au dis-

cernement humain. Aussi l'homme j)eul-il

à son gré, et sans danger pour l'espèce,

changer, altérer, modifier ses lois sociales,

tamlis qu'il ne peut en aucune manière

changer les lois morales; d'alor.l parce
ipi'elles sont au-dessus de son pouvoir ,

liarcc qu'il n'en a pas le droit, et (pie les

changements qu'il y introduirait ne seraient

l)Oinl consentis par l'espèce; en seconil lieu,

jiarce qu'elles sont dans un rapport parfait

avec sa nature, et qu'il faudrait qu'il ne fût

plus ce qu'il est, pour que ces lois [lussent

êire modifiées; en troisième lieu, enfin,

parce qu'elles sont principe de vie, que s'il

les altérait il mourrait , et que l'instinct de
sa conversation le force irrésistiblement h

les conserver intactes, et teMes que le Créa-
teur les lui dicta.

Ainsi donc, savoir, vivre en société, con-
naître les lois morales et la puissance sou-

veraine qui les lui imposa, connaître aussi

les propriétés des coriis qui l'environnent et

les rapports qu'ils ont entre eux et avec

lui ; enfin se créer des lois civiles, industriel-

les et politiques, relatives à ces pro|iriétés el

à ces rapports: telles sont les destinées de
l'homme. Examinons maintenant les facul-

tés au moyen desquelles il les remplit.

Puisque l'homme doit vivre en société', il

faut nécessairement qu'il soit doué d'intelli-

gence; car comment établirait-il entre lui

et ses semblables les rapports qui consti-

tuent la vie sociale, s'il n'était intelligent?

Mais ses facultés intellectuelles se lient en-
core à toutes ses autres destinées. C'est ])ar

elles qu'il s'élève jusqu'à son Créateur,
qu'il connaît les lois morales qui en sont

émanées, qu'il comprend les rapports de ces

lois avec l'existence du corps social et le

bonheur des hommes, qu'il découvre les

propriétés de tous les êtres qui l'entourent,

et les moyens de les modifier de la manière
la plus convenable à ses besoins, à ses com-
modités, ou à ses agréments; enfin c'est par
elles qu'il se crée à lui-même les lois civiles,

industrielles et politiques, cpi'cntraînc la

connaissance de ces propriétés et do ces

nioyens. Ces facultés sont tellement essen-
lielles à l'espèce humaine, qu'elle cesserait

d'exister, pour ainsi diie, à l'instant môme,
si tout à coup la main du Tout-Puissant les

lui retirait (â'i-O).

A la vie sociale se rattache aussi un autre or-

dre de facultés non moins importantes que les

précédentes; nous voulons parler des facul-

tés affectives, au moyen desquelles l'homme
éprouve ces sentiments jdus ou moins vifs,

plus ou moins profonds, plus ou moins du-
rables, qui l'entraînent vers ses semblables,
qui l'y attachent, et qui forment les liens

les plus doux et les plus étroits du corps sc-

ciah Privé de ces facultés, ce corps ne sau-
rait évideranîent se soutenir; les individus
s'isoleraient les uns des autre*, puisque rien

ne les forcerait de se rapprocher; l'homme
n'éprouverait ni ïamour de soi-même, qui
assure la conservation de l'espèce par celle

ils reconnus pour posséder les formes primordiales
<le sou organisation? Il faudrait alors regarder les

peupies civilises comme des êtres dégénéics, el coii-

sidéier ces hordes abruties comme le type primitif

''e l'espèce. Quelle conclusion !

(2i9) Pour s'en convaincre, on n'a qu'à considé-

rer les infortunés frappés d'un idiotisme com|'.et,

el qui ne peuvent vivre que par le secours de Ituis

scmblafiles.
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(le rindiviuu, ni Vainour liaicrnc!, niVamour
jUial, lions iirimilits uc toiile sucieté lui-

iiiaiiic, ni cet amour sairé de /« /;a/;(f qui est

un des plus puissants iap|iorts de la vie so-

ciale, ni enfui tous les sentiments secondai-

res qui naissent de ces affections [irimitives, et

il n'exercerait par conséquent aucune de ces

vertus prciieuses qui en dérivent aussi, et

qui sont les plus solides appuis de la société

Iniiuaine.

A l'intelligence et à la sensibilité morale se

ti-ouvent étroilcment liées li'autves facultés

essentielles à leur manifestation ; ce sont les

facultés d'e.fpicssion, c[ui produisent les

mouvements pliysionomiques, le geste, la

voix et la jiaroie, signes manifestes de la

destination de l'homme pour la vie en so-

ciété. Ces facultés lui donnent les moyens
de former toutes ses pensées, de se les re-

jirésenter à lui-même, de les peindre à ses

semblables avec la plus grande tulélité, et

d'exprimer tous ses sentiments, dans toutes

leurs variétés et selcn toute leur énergie;

elles le font jouir de tout le iionheur attaché

à celte communicaiion précieuse , et enfin

elles assurent, \av les rapports qu'elles éta-

blissent entre les individus, l'existence

même de l'espèce.

Que serait l'homme, en effet, né pour
penser et pour sentir, sans la faculté de

produire au dehors des signes reiu-ésentatifs

de ses conceptions et des sentiments qu'il

éprouve? Frappé d'un mulisnie complet, il

se trouverait, par cela même, hors (le tout

rapiiort avec ses semblables. D'une part, sa

pensée serait nulle , ou du moins très-

hornée, car il ne pourrait fixer, combiner
ses idées, les multiplier, les étendre, les rap-

jieler à son souvenir, ni les communiquer
aux autres ; en un mot , il ne pourrait penser

comme l'exige sa nature; son intelligence

stérile ne surjiasserait point celle des ani-

maux, et l'espèïe tout entière, par le dé-

faut des relations sans lesquelles elle ne
saurait exister, ne tarderait pas à disparaî-

tre. D'une autre part, doué de l'aptitude h

ces relations nécessaires, pressé par le be-

soin d'en éprouver la douce influence, et

dévoré du désir de les établir, il se verrait

forcé de renfermer tous ses sentiments au
dedans de lui-même, et ce (]ui doit faire le

bonheur de sa vie en deviendrait le plus

cruel tourment. D'où l'on voit que les fa-

cultés d'expression se trouvent en harmonie,
non-seulement avec la vie individuelle et le

bonheur particulier de l'homme, mais en-

core avec la vie sociale, à laquelle il est

destiné.

Puisque l'honune sent, puisqu'il est doué
de l'intelligence, et do la faculté tl'exprimer

ses sentiments et ses pensées, il fallait né-
cessairement qu'il i-om/iU; nouvelle faculté

d'une nécessité al>solue pour l'individu et

pour l'espèce, et sans laquelle l'iiomme,
sujet passif des impressions extérieures

,

de ses sentiments et de ses pensées, ne
serait point sorti de lui-même, et serait de-
meuré conslanmient inactif; situation in-

concevable, q>ii n'aurait pu s'allier, ni avec
la vie individuelle, ni avec la vie en société.

Mais cette volonté ne devait point être le

résultat inévitable, ni des impressions re-

çues, ni des sentiments éprouvés, ni des
pensées produites; car autrement l'homme
n'aurait été qu'une sorte de machine orga-
nisée, dont les volitions se seraient trouvées
à la merci de toutes les inlluences extérieu-
res, de tous les sentiments, de toutes les pen-
sées, et en aurait ])ar conséquent offert

toutes les variations. Il fallait donc néces-
sairement que sa volonté filt libre, que la

réflexion seule la provoquât , que l'homme
ne se décidât à vouloir que par une con-
naissance approfondie des motifs qui de-
vaient le déterminer, c'est-à-dire par sa rai-

son (250).

Toutefois, malgré les lumières de celle

raison, l'homme, séduit par les illusions

des passions, pouvait, même à son insu,
dévier des sentiers de la justice, et par con-
séquent il n'y aurait point marché d'un pas
ferme et assuré. Il lui fallait donc d'autres
guides, plus éclairés, [)lus sûrs, moins sujets

à l'erreur, et il a été doué de Yinslinct moral
et de la conscience; facultés précieuses, qui
se trouvent en raiiporl avec les lois morales,
et dont l'une, qui est analogue à l'instinct

qui dirige les mouvements du corps dans
les dangers subits auxquels il se trouve ex-
[losé, faîit distinguer promptement, et sans
le secours de la réflexion, le bien du mal,
le juste de l'injuste; tandis que l'aulre, com-
parable à cette sensation de bien-être cp.e

fait éprouver l'exercice régulier des fonc-
tions organiques, ou à la douleur qui naît

de leur dérangement, est ce doux senti-

ment qui accomjiagne toute action louable,
ou ce touruient intérieur qui suit inévila-

i'iement une action basse ou criminelle, et

auquel on a donné le nom de remords ; c'est

assez dire quels rapports intimes les unis-
sent à la vie sociale, et comment ils en sont
un des plus fermes appuis.

(2a0) Par cela seul q-ie l'iiomnie est inlelligent,

il (levait être lilire, car à (pioi lui servirait finU-lli-

geiice, c'esl-ÙKlire l:i faculté de connaitrc ce (|!ii lui

est utile ou nuisible, sans la lilierié morale 1 Ne se-

rait-elle pas, même pour lui, !'• plus cruel des sup-
plices , puisqu'elle rccliiiicrail snns cesse sur des
!(iens qu'il ne pourrait alteindio el sur des maux
qu'il ne pourrait éviter? Pounait-il , sans cette

lii)eité, accomplir ses hautes di^tiiices. éliulier et

roimaitre la nature , en modifier les i)rod(utions
selon ses besoins, appliquer enfin à tout ce qui

l'enloure celte merveilleuse inielii_;puce, qni est sou

apanage et la source de son pouvoir?
tteniarquez encore que l'idée seule que l'homme a

de sa liberté en déin.u;i:c l'existence ; car comment
pourra t-il l.i connaître si elle n'était pas? Enfin,
ajoutons l'jueles lois morales, civiles, industrielles et

politiques, en sont encore une preuve non moins évi-

dente. En efTet, les premières lui auraient été inu-

tiles; il n'aurait pas eu besoin qu'un lui traçât des
devoirs, s'il n'avait point été libre ; et il n'aurait

point créé les autres, s'il n'avait pu de lui-même s'y

a'-sujeltir.
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Enfin, i)uis(iue"riiommc veut, et qu'il peut

60 d terminer à tous les actes que sulliciteut

ses rapports avec les êtres qui l'entourent,

et.par conséquent à ceux do locomotion, il

feUait nécessairement qu'il pût provoquer

ei diriger convenajjlement les mouvements
(h; son organisation relatifs à ces actes, car

toutes ses déterminations auraient été inu-

tiles, s'il n'avait pu se déplacer.

Telles sont les destinées et les facultés de

l'homme ;d'unepartil est népoursaro/r, pour

vivre en société, pcurconnaitre les lois mora-
les qui doivent assurer les bienfaits de cette

vie, VIntelligence suprême qui les lui imposa,

les propriétés des corps au milieu desquels

il doit vivre, et les rapports de ces corps,

soit entre eux, soit avec lui; enfin pour se

créer à lui-même les lois qui doivent régler

et maintenir ainsi les relations, soit indivi-

duelles, soit générales, qui naissent de cette

dernière connaissance, et sans lesquelles le

corps social ne saurait exister ; et, d'une

autre part , il possède rinlelligî\ice , il

éprouve des sentiments qui l'entraînent vers

ses semblables, ou qui l'y attachent ; il est

doué de la faculté d'exprimer fidèlement au

dehors et ses sentiments et ses pensées,

d'une volonté libre que la raison éclaire et

empêche de s'égarer, et que dirigent plus

sûrement encore et l'instinct moral et la

conscience, et enfin, de la faculté de provo-

(jner et de diriger, selon m's licsoins, les

mouvements de ses insiiumenls locomo-
teurs.

Mais pour mettre dans un plus grand
jour et ces nobles destinées, et (;es faculi(''s

admirables, ex|)osons, dans un tableau ra-

pide, l'ensemble du corps social ; c'est 1

que nous verrons l'homme jouissant de
toutes ses prérogatives, exerçant toute la

l)uissance dont il a été revêtu, et remplis-
sanl, dans la création, le rôle important ([ue

lui a assigné VIntelligence suprême.
Si nous considérons, sous le rapport mo-

ral, les sociétés les plus éclairées, nous les

verrons éprouver, dans toute leur vivacité,

les sentiments sociaux qui doivent rappro-
cher et unir entre eux les individus de
l'espèce, suivre la morale la plus pure, pra-
tiquer les plus sublimes vertus , donner
l'exemple de tous les héroismes, élever leurs
regards vers le ciel, reconnaître et adorer
le vrai Dieu, en un mot, montrer dans toute
sa perfection la nature sublime de l'homme.
Si nous les considérons ensuite sous le

rapport intellectuel, nous les verrons attes-

ter toute la jiuissance de cet être sur la terre,

que l'Eternel lui livra pour y régner en
souverain (231), et pour la perfectionner
comme une création que ses mains divines
n'avaient encore (|u'ébauchée ("232).

En ce temps \h, le Tout-Puissant, par cela

(251) // a donné la terre aux enfants des hom-
mes. {Psal. cxv. ) Et Dieu leur dit ; Croissez et

T««/(i;. /((•;
, remplisses la lerre , et soumettez-la à

votre empire. (Gen., i, 28.)
(2r)2) Puisque riionime est né pour la vie sociale,

la lerre sur laquelle il doit vivre, et qui par consé-

«luent doit servir à ses besoins , est évidemment
destinée à être modifiée par ses mains, selon que
ses besoins l'exigent. Il suit de là que félat de cette

terre appelée sauvage n'est point un état naturel,

mais au contraire un élat centre nature, ainsi que
celui des ptmiilis non civilisés; car il n'y a de na-
lurcl dans les (lies que ce qui est conforme à leur

véi'ilalilc dcsiinalion.

Que sont en cUlI les régions de celte terre qui

n'ont point encoie éprouvé l'influence de l'inielli-

gence humaine? Des parties très-imparfaites, ou
jdulôt encore brûles , d'un magnifique ouvrage
(|u'elle doit perfectionner. Qu'oflleiii-elles à nos re-

gards? L'image du désordre et du chaos. On senl, à

leur aspect, qu'elles n'ont point encore atleinl le

but de leur création, et qu'elles attendent la main de
l'homme. Si nous demeurons émus dans leurs soli-

ludes, c'est moins par leur beauté réelle que par les

contrastes qu'elles nous présentent avec les régions
cultivées, qui, par l'effet de l'habitude, n'agi-sseiit

plus que faiblement sur nous ; cl les émotions
qu'elles nous font éprouver tiennent plulôl à une
soile d'horreur qu'inspire toujours le désordre, qii'.i

un senlimenl de plaisir.

Que peuvent inspirer, en effet, sinon des senii-
menls pénibles, des forêts inipénélraliles (|ue l'on ne
peut traverser que le fer et la Hamnic à la main, et

qui recèlent, dans leurs sombits profondeurs, une
alniospliéic enipoiMiniiée; des Meuves inondant de
leurs eaux \a^;al)oiides des régions Immenses, in-
f(;sl(Ts de icplilrs \enimeux, et répandant au loin

l'infection el ia nioii ; des carnassiers redoutables,
tous les animaux nuisiblis, se mullipllant outre me-
suie par l'absence de l'Iiiimmo , menaçant de dé-
iniiie à la longue les animaux faibles et limites
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qui ne peuvent leur échapper, cl menacés de péri^

à leur tour, soit par la violence d'animaux plus
puissants, soit en s'entre détruisant eux-mêmes ?

Quelles agréables émotions peuvent faire naître des
vallées sans issues, des montagnes escarpées inter-

rompant toute communication entre les régions di-

verses, et recelant inuli:lement dans leur sein les

métaux les plus utiles et les plus précieux ; des vé-
gétaux croissant pêle-inèle, s'éi)uisaiit bientôt dans
une végétation désordomiée; oliVant , dans leurs
branches à demi pourries, mêlées avec celles (|ui

sont encore jcuni's el veiil(i\anlcs, la hideuse image
de la vieillesse ileeieiiilc unie i\ la jeunesse et à la

IVaieheur, et moiitranl, dans Icuis liiiil> acerbes ou
imparfaits, qu'ils n'ont point eneore icinpli leurs

destinées; la terre, en un mol, jei^^cnlanl une con-
fusion extrême, produisant comme au hasaid, con-
sumant en quelque sorte sans direction et sans but
celle fécondité merveilleuse dont 'a pénétra le Créa-
teur, et livrée à une sorte d'anarchie analogue à
celle qui règne dans un Etat privé de son légitime
souverain?... Non, ce n'est point là la terre lelle

qu'elle doit être, et tout démontre qu'elle attend le

génie de l'homme pour la diriger et l'embellir. Non;
ces régions sauvages ne peuvent avoir des allrails

que pour les imaginations épuisées, que le spectacle
de la nature cultivée ne peut plus émouvoir, et (|ui,

cherchant partout des sensations violenles, ne .se

plaisent qu'au milieu des horreurs du chaos.
Itésumons : la culture de la terre, et toutes les

modifications que l'intelligence humaine lui fait

éprouver ainsi qu'à ses produits, sont une consé-
quence inévitable des drsiiiiees de l'homnie, aux-
quelles elles se trouvent elniiii'iuent liées. Elles
rentrent dans les desseins de la I'i(i\idei]i e, el sonl
une suite naturelle du iiévelopiirnicnl des facultiis

intellectuelles de sa er<'alure de iiréililectioii ; <!,•

sorte que, intclligcice liumaine et niiliire modi/ice,
perfectionnée, sont deux choses unies entre elles
comme la cause l'esl à ['(net. Il suil de là, nous le

répétons
, parce que cette idée jelle un grand jour
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seul qu'il avait donné l'intelligence h

i'homme, sembla lui adresser ces ])roph6-

liques paroles : Va, créai ure privilégiée, va,

ntllive, perfectionne, embellis cette terre que
tu dois, à la vérité , arroser des siieurs de
ton front (253), mais que tu féconderas par
la puissance de ton g/nie. Remplace-moi sur
cette œuvre de ma volonté; sois-y im autre

moi-même ; toutes les forces motrices de la

nature sont dans tes mains ; dirige-les à ton

gré, elles obéiront à ton intelligence. Perfec-

tionne xm ouvrage que je n'ai créé que' pour
loi, et qu'il entre dans mon plan de soumet-
tre ainsi à ta puissance. Féconde, fue, et

manifeste ta pensée par la parole que je t'ai

donnée : multiplie et perfectionne ta parole
par ta pensée, et que, par cette influence réci-

proque, ton intelligence s'étende, et que ton
pouvoir sur toute la nature y puise son acti-

vité. Observe, étudie les phénomènes de cette

nature queje t'ai soumise , tu trouveras, dans
les lois que j'y ai établies les fondements des

sciences physiques et des arts industriels, qui

te prêteront leur secours dans toutes tes

œuvres. Dès lors tu établiras des communica-
tions libres entre les diverses régions du
globe ; les rochers s'abaisseront sous ta main
ptiissante ; tu abattras des forêts ; tu perceras

des routes sûre.i et faciles a travers leurs pro-

fondes solitudes ; tu dirigeras le ccurs des

fleuves, et tu leur fixeras des limites qu'ils ne

franchiront point : tu assainiras toutes les

régions qu'il te plaira d'habiter ; tu ouvriras

le flanc des montagnes, tu pénétreras dans

leurs entrailles, et lu en retireras les métaux
utiles ou précieux qui serviront d'instru-

ments à ton génie ; tu traceras à la foudre des

routes quelle suivra silencieusement, et mon
tonnerre ne sera plus pour loi que la voix rfe

ma puissance, qui éclatera dans l'immensité

de l'espace pour me rappeler à ton souve-

nir (iah). Tu dirigeras à ton gré la fécondité

de la nature entière, que je mets dans tes

vmins ; tu en multiplieras, lu en modifieras,

tu en perfectionneras tous les produits; tu

dompteras et tu soumettras à Ion empire Jes

animaux les plus impatients du joug (-255);

sur les destinées de riiommc el de tout ce qui l'en-

loure, que ce que Von appelle état naturel de la

lerre est évidemment un état contre nature, ou si

l'on veut, un état d'imperfection, d'attente, cl qu'il

n'v a réellement pour elle d'état naturel et parfait,

que celui où elle se trouve modiliée par l'honime de

manière à fournir pleinement à tous ses besoins.

L'homme ne peut être ce qu'il est, être intclliyent

sans que la nature entière éprouve son influence
;

donc l'état où elle se trouve, sous son empire, est

son état naturel. Elle lui a été livrée, par le Tout-

Puissant, comme une création brute qui devait être

pnlie et p:'rfecti<mn('e par son génie, ne portant avec

(Ile qui- sa lurivciUeuse fécondité.

(•2ii5) Depuis six mille ans, cet irrévocable arrél

(le l'Éternel reçoit son exécution pleine et entière,

.l.-tcz les yeux sur la siiiiaie de la terre: tandis que

tous les êtres vivants pourvoient sans peine à l'en-

tretien de leur existence, presque toute l'espèce bu-

mainc ne peut soutenir la sienne qu'à l'aide des plus

rudes travaux. Le reste, tourmenté de désirs, ronQ;é

de soucis, souvent de remords, ne souflVe pas moins

à sa manière.

(2.5i) Ecoutez ullentivement et en tremhlnnl an

ils le seront soumis, parce que je ne les ai
doués que de facultés instinctives, el que j'ai
voulu te les livrer comme des instru-
ments (256) ; lu favoriseras et lu étendras
leur reproduction selon tes besoins ; tu relé-
gueras au loin, par la puissance de tes armes,
ceux qui pourraient te nuire, ou lu en limi-
teras à ton gré la multiplication. Mais, pour
toi, lu te multiplieras sur celte terre comme
le sable des rivages (257) ; lu en habiteras
toutes les régions ; tu t'étendras du nord au
midi, du couchant à l'aurore, afin que tu
saches qu'elle l'appartient ; les astres, dont
tu mesureras les distances, dont lu étudieras
et dont tu connnatlras le cours^. te dirigeront
sur la surface des mers, où je commanderai
aux vents d'accélérer ta marche. Ni l'immen-
sité des océans, ni les tempêtes, ne pourront
l'arrêter; et la terre tout entière deviendra
ta conquête. Tu y bâtiras des cités opulentes,
et en même temps que tu protégeras ton exis-
tence par le secours des sciences physiques et

des arts industriels, lu l'embelliras jmr les

beaux-arts.

Mais que la haute puissance, que lu ne tiens

que de moi, ne l'aveugle point ; que le souffle
empoisonné de l'orgueil n'infecte plus ton
âme. Si l'intelligence dont je l'ai doué est

assez grande pour l'élever jusqu'à l'auteur de
ton être, pour te faire comprendre et admi-
rer les merveilles de ma puissance, si lu
lis dans les deux les témoignages de ma
gloire ('loS); enfin si, l'élevant par la plus
noble des prérogatives au-dessus de toutes les

créatures vivantes, j'ai vouluque tu connusses
celui qui t'a créée, n'oublie pas, car lu es

lilire, de descendre au dedans de toi-même,

de régler non-seulement les volontés, tes dé-
terminations, tes actes , 7nais jusqu'à les

désirs el tes pensées, selon les lois que je t'ai

imposées pour ta propre félicité, selon la

raison que lu possèdes, et l instinct moral et

la conscience que j'ai mis dans ton cœur.

Que les passions désordonnées n'obscurcissent

point les lumières de ton intelligence , ne

t'entraînent point dans les sentiers de l'in-

justice; el garde-toi surtout de t'y égarer au

voix terrible... Il tonnera par ta voix de sa gran-

deur,... il se rendra admirable par la voix de son

tonnerre... (Job, xxxvii.)

(235) Tu domineras sur tout ce qui nage dans les

eaux, sur tout ce qui vole dans les airs, sur tout ce

qui se meut sur lu terre, {('.en., i, 28.)

("256) Si les animaux avaient été intelligents et

libres ; s'ils avaient pu, par le secours de l'intelli-

gence, sortir d'eux-mêmes, et puiser au dehors des

moyens d'attaque el de défense , comme l'homme,

jamais celui-ci n'aurait pu les assujettir et en dispo-

ser à son gré. Ce n'est donc que parce qu'ils n'ont

que l'inslinct, parce qu'ils se trouvent sous l'empire

de leurs organes ,
qu'il peut les employer, à son

choix et selon ses besoins, comme des instruments

que l'Eternel a mis dans ses mains. Harmonie ad-

mirable, qui montre évidemment les prérogatives et

la puissance de l'homme, el la source de son empire

sur tous les animaux.

(257) Je multiplierai ta race comme la pousstere de

la terre. {Gen., xiii, IC.)

(258) Les deux racontent la gloire de Dieu, cl

le firmament pubife /c.5 ouvrages de ses nuiiiis.

(Prov., xvin.)
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point de vouloir me méconnaUre, et de démen-
tir ta céleste origine par la folie de l'impiété.

L'iiomme a rempli ces glorieuses desti-

nées. Le domaine de sa pensée s'étendit par
r.intlucnce de sa parole, et sa parole, à son
tour, se régularisa, se multiplia, se perfec-

tionna par l'influence de sa pensée. Une in-

finité de rapports des êtres entre eux et

avec lui furent étudiés, connus, appréciés,

et les arts indiistriels naquirent. L'observa-
tion des phénomènes de la nature, l'étude

de leurs relations avec leurs causes, produi-
sirent les sciences physiques, qui ne sont
que des conséquences générales naturelle-

ment déduites d'un plus ou moins grand
nombre de faits bien observés.
Dès lors l'homme réagit sur la nature en-

tière de toute la puissance de son intelli-

gence, qu'il a gravée partout en caractères
éclatants. De l'alliance intime qu'il a formée
entre les arts industriels et les sciences phy-
siques, et de leurs influences réciproques,
sont nées toutes les productions, toutes les

inventions utiles pour la satisfaction de ses

besoins. C'est par cette heureuse alliance

qu'il a pu modifier à son gré la surface du
globe, établir des communications libres

entre ses régions diverses, mesurer les cieux,
parcourir dans tous les sens l'immensité des
mers, s'élever même dans l'atmosphère, cul-

tiver, multiplier, perfectionner les végétaux
les iilus propres à lui fournir des aliments
agréables et salubres, des matériaux incor-
rujitibles pour ses vêtements, ses meubles,
ses habitations, ses édifices; c'est par cette

alliance qu'il put soumettre à son empire,
élever, maintenir, améliorer les races des
animaux utiles, détruire ou reléguer au fond
des déserts ceux qu'il avait à redouter, reti- Créateur. Si quelque être dégradé, après
rer du sein de la terre les minéraux utiles avoir fait violence à sa raison et à sa con-
çu précieux, les purifier, les modifier, leur science, et avoir dit dans son cœur llny a
donner mille formes diverses, applicables à point de Dieu (260), a la hardiesse coupable
ses besoins ou à ses agréments; c'est par de manifester cette horrible pensée, l'esi^èce

les événements les plus remarquables et jcs

hauts faits les plus éclatants. 11 a trouvé dans
l'harmonie et dans les diverses modulations
des sons une peinture touchante ou énergi-

que des émotions qu'il éprouve, tandis que
la poésie, par ses différents rhythmes, ses

fictions ingénieuses et ses brillantes expres-
sions, célèbre dignement ses sentiments, ses

vertus et sa gloire.

Mais l'homme ne s'est point contenté de
cultiver le domaine des arts industriels, des
sciences physiques et des beaux -arts ; une
autre étude, non moins digne de lui, a captivé

son âme. Il a pénétré dans sa propre intelli-

gence, il a sondé tous les replis de son
cœur, il a connu tous les rapports qui le

lient à ses semblables ; 'il s'est connu lui-

même, il a senti toute l'étendue de sa li -

berté morale ; et de là sont nées les lois

diverses, civiles, industrielles et politiques

qu'il s'est créées, et auxquelles il a voulu
s'assujétir.

Toutefois, le sentiment de cette liberté

ne lui a point fait perdre le souvenir de sa
dépendance à l'égard de l'auteur de son être;

il n'a jamais oublié l'Intelligence suprême
qui créa son intelligence. Sans doute il se
laisse souvent entraîner jiar les passions
qui l'agitent ; mais la voix de la conscience
qui se fait entendre au fond de son
âme, son retour dans le sentier de la justice,

l'horreur que, même dans ses désordres , il

ressent pour le vice, et le mépris qu'il lui

témoigne, la vénération c|u'il a pour la vertu
et les hommages qu'il lui rend (-259), sont
autant de preuves manifestes qu'il n'a point
perdu le souvenir des lois morales, primi-
tives , et qu'il ne méconnaît point son

cette alliance enfin qu'il a pu s'étudier lui-

même, pénétrer dans les ressorts les plus
secrets de son organisation, connaître les

lois de la vie, les causes et la nature des
troubles qu'elles éprouvent, des désordres
organiques qui en sont les résultats, et les

remèdes qui leur conviennent.
Après avoir ainsi conquis, modifié, per-

fectionné la nature entière, et assuré son
existence aumilieu des êtres que le Tout-
Puissant a livrés à son pouvoir, l'homme l'a

embellie par les productions des beaux -arts,
qu'il a fécondés par son génie. L'architec-
ture lui a construit des habitations salubres,
commodes et élégantes, et des i)alais somp-
tueux; la peinture et la sculpture lui ont
fourni les moyens de transmettre d'âge en
flge les traits vénérables de la vertu, et de
rendre présents à la postérité la plus reculée

{239) 11 n'est point d'iiominc dissoln, quelque per-
verti qu'il soil, qui ne ressente de l'iiorieur pour le

vice qu'il aperçoit dans les autres, et qui ne méprise,
du moins intérieurement, lescompagnonsmêmedeses
débauche;, comme aussi il n'en esl point qui ne vé-
n^nî la vertu.

(:260) LlwpieadUd'MS son cœur: Dieu nc:,t jwii.t...

humaine se soulève tout entière, montrant
d'une main la voûte des cieux, tenant de
l'autre la tradition des siècles, et proteste
hautement contre cette slupide impiété !

Tei f-si Je magnifique spectacle qu'offre
à nos regards l'homme considéré sous son
véritable point de vue. Seul être intelligent
au milieu de tous les autres êtres qu'il as-
sujettit à son empire , tout le proclame le
maître souverain de la création.
Mais ces brillantes facultés, cette puis-

sance qui n'a point de rivale dans la nature,
tiendraient-elles essentiellement à sa subs-
tance matérielle? Son organisation en serait-
elle exclusivement le siège? En un mot,
l'homme, avec toutes ses prérogatives, se
réduirait-il à cette organisation qui seule
en lui frappe nos sens ? Voy. les art. E.ncé-
PHALE et Physiologie intellectuelle.

(Psal. xin.) Remarquez cette expression : L'impie a
dit dans son cœur; c'est-à-dire qu'il» désiré qu'il n'y
eùtpouil de Dieu, pour se livrer avec plfiSde liberléii
•ses passions dérésçlées

; mais qu'il n'a pu le dire
dans son esprit, où son inlclligenee lui démontre
pleinement le eontrair<'.
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FACULTÉS INTELLECTUELLES chez les

races humaines. Voy. Races hujviaines.

FACULTÉS INTELLECTUELLES, ne peu-
vent appartenir à rapi)areii encéphalique.
Voij. Encéphale.
FELATAHS. Voy. Sénégambie.
FÉTICHE, origine de ce mot. Voy. Races

HUMAINES.
•FEU. — Ce ne fut qu'avec le secours du

feu que l'homme put vivre dans les régions
qui sont en dehors et à quelque distance des
tropiques , ou sur les montagnes élevées.

L'homme, au moins dans la période actuelle

de civilisation , eut le désir de faire usage
d'aliments cuits. L'observation semble même
établir que , s'il ne faisait usage que d'ali-

ments crus, il n'arriverait pas à un âge aussi
avancé que celui qu'il atteint communément.
La connaissance de l'usage du feu est un des
caractères qui distinguent l'homme de la

brute ; et souvent on a répété que le singe
savait se chautfer , mais qu'il ne savait pas
conserver le feu. L'expérience que l'homme
a ai:(iuise pour conserver le feu, ou la possi-
bilité qu'il a de se le procurer, suppose la

faculté de déduire une règle de l'observation
d'un fait , et quand on a pu le faire une fois,

on peut le répéter plusieurs fois. Il n'est pas
un voyageur qui , dans ces derniers temps

,

ait trouvé un peuple vivant dans une igno-
rance absolue du feu. Les habitants de la

Nouvelle-Hollande étaient iilongés dans le

dernier degré d'abrutissement lorsque Cook
découvrit la côte orientale de cette partie du
monde ; ils ne savaient môme pas se cons-
truire des huttes pour se garantir de l'intem-

pôiie des saisons , et toute leur industrie
se bornait à dresser des abris du côté oiî

venaient plus communément les pluies et les

ouragans ; on ne voyait pas chez eux la

moindre trace de gouvernement, et les

familles vivaient, soit isolées, soit réunies
plusieurs ensemble , mais sans loi et sans
règle. Us ne cultivaient aucun végétal pour
leur nourrituie, et ne pouvaient attraper les

kanguroos pourmangerleurchair. Ilsétaicni

ilonc réduits à vivre miséi'ablcment des
mollusques qu'ils trouvaient sur le rivage

;

le nlus souvent ils mouraient de faim. Mais
la lumée qui s'élevait çà et là lit connaître

aux Anglais que le pays était habité. Les
deux Forster ont représenté les Peschrahs de
la terre de Feu, à la pointe sud do l'Améri-
ipie , comme le [leuple le plus miséi'able de
la terre, relégués tlans un pays Iriste, où, à la

vérité, l'été n'est point trop brûlant ni l'hi-

ver trop rigoureux, mais où l'on voit toudier

à la fois dans le cœur môme de l'été la neig(!

et la pluie. Et , pourtant, ces malheureux
avaient la cunnaissance du feu ; ils ne ([uil-

taient point leur loyer , et leurs pays rerui

le nom qu'il porte; du l'eu ([u'on y voyait par-

tout. Ces deux peuples , et cela doit se dire

jilus encore des habilants de la Nouvelle-
Hollanile (pie des l'eschralis , (pu; les voya-

geurs plus modernes ne nous représentent
point comme aussi brutes ; ces deux peuples,
dis-je , sont de tous les hommes ceux dont
les facultés intellectuelles sont restées dans
l'état le plus infime et le plus alyect ; ils sont
beaucoup au-dessous de ces sauvages de
l'Amérique du Sud, aujourd'hui beaucoup
mieux connus que précédemment.
On a cependant répété souvent ce conte

f[u"il y avait des peuples ignorant complète-
ment l'usage du feu. (joguet , dans son esti-

mable ouvrage sur ['Origine des lois, des arts
et des sciences, etc. , dit : « Les habilants des
îles Mariannes , qu'on découvrit en 1521 ,

n'avaient aucune idée du feu. Jamais éton-
nementne fut égal à celui qu'ils manifestè-
rent lorsi[u'ils virent du feu pour la pre-
mière fois , après la descente de Magellan
dans une de leurs îles. Us prenaient dans lo

commencement le feu [lour une espèce d'ani-

mal qui s'attachait au bois pour le dévorer.
Les premiers qui s'approchèrent du foyer se

brûlèrent ; ils commuiii(jiièrent aux autres
leur frayeur; ils n'osaient plus regarder le

feu que (le loin, dans la crainte, disaient-ils,

que cet animal ne les mordît et ne les bles-

sât de son horrible s(3ullle, car c'était la pre-
mière idée qu'ils avaient con(;ue de la tlamme
et de la chaleur. » Ce passage est extrait

d'une Histoire des ilcs Mariannes pac un mis-
sionnaire nommé Gobien (261), qui visita ces
îles environ deux cents ans après leur décou-
verte. On le lit encore dans VHistoi're géné-
rale des Voyages , où l'auteur le cite comme
venant de Pigafetta. C'est un l'ail bien connu
que Magellan périt en condjatlant dans une
des Philippines , où il avait jiris parti pour
un des chefs qui était en guerre avec un de
ses voisins. Le souvenir de ce voyage aurait

été entièrement perdu , dit Ramùsio , si un
gentilhomme vicenlin, nomniéAntonioPiga-
letta, écrivain habile, n'en eût lunservé une
relation, pour réjiondre au désir du grand
maître de l'ordre de Saint-.lean de Jérusa-

lem (2G2) , Ailiers de llle-Adam. On n'a

imprimé de cette relation qu'un extrait en
fraïKjais

,
qui est bien connu. Ramusio l'a

tratluit en italien , el la inséré dans son
Recueil des Voyages (203). La relation elle-

même resta longtenqis ignorée dans la biblio-

thèque Ambrosienne de Milan, et elle ne fut

publiée qu'en 1800 par le conservateur de
c(Mti: bibliothèque, Amoretti. Aussitôt elle fut,

comme on peut le croire . traduite en plu-

sieiir> langues et môme en allemand. Piga-

l'ella rapporte de (|uellc manière Magellan
fut accueilli en arrivant dans ces îles. On ie

reçut d'abord d'une manière fort amicale ;

mais liiciilôt on lui vola une embarcation.

.Magellan jiunit ce larcin assez cruelleinciil

pai- rincendio de (piaranto à ciiiipiaidi!

calianes et le meurtre de sept insulaires.

l\ ne dit pas un mol sur l'ignorance dans
laipielle ces peuplades auraient pu être

(le l'usage du t'(Mi ; cl (pmiepi'il culi'edans

(2()l) llislojrc des iles Maiiaiincs ou (les Larraim
tinm'cllemcnl rotivcrli.t ù lu rc/ii/to» rhnUinuic de. •

l'ar;>, IVjii', (TUU iu-l'i.

(-2(12) Aines en |)(>sscssioii (l(^ l'île- do lllioilcs.

(2(15) />,•//, iiiiii;iiino>ii r ViiKlfii, cicolli il:l |!»'

6!u ; Vi'iic/.ia, tJiiuili, lo(i5-85-S.j ; ô vu), iii-loi.



SGI FEU D'ANTlinorOLOGli:. FEU 5C2

liLaueoup lie détails , il garde le silence

sur cette particularité remarquable Outre
ce fait allôj^ué comme preuve, et dont la

fausseté est bien démontrée, Goguet cite en-

core plusieurs autrespeui)les qm ne devaient

point connaître l'usaj^e du l'eu ; mais les

preuves qu'il donne sont d'une nature telle,

qu'onnepeutyajouteraucuneconliance(2Gi).
On est amené insensiblement sur la trace de

l'origine des fables. Goguet ajoute à ce que
nous avons déjà cité, que ce fut chez les

Grecs que ces fictions prirent naissance ; il

s'appuie d'un petit traité de Plutaniue sur

l'utilité qu'on l'eut tirer de ses ennemis (2Go).

Un satyre, dit Plutarque, sans doute d'après

quelque poète, voulait embrasser et baiser le

feu qu'il voyait pour la première fois; mais
Proniétliée lui cria : Bouc , tu brûleras ta

barbe ; il Ijrûle tout ce qu'il touche. Goguet,
dont la science était plus étendue que pro-
fonde, n'a iioint compris le sens de ce pas-

sage de Plutarque ; aussi il en fait une mau-
vaise application. Il en est sans doute de
niéijie du Père Gobien , qui aura bien ]iu

apprendre des Guahnns une ancienne fable

qu'il raconte tout dilléremment et h sa ma-
nière. Ce n'est pas le seul exemple où un
voyageur aura voulu voir en réalité ce que
les anciens ne présentaient que comme des

fictions, ainsi que M. de Humboldt l'a dé •

montré dans la crtiqueile la fable des Ama-
zones de l'Amérique du Sud.
La découverte du feu remonte aux temps

fabuleux, c'est-à-dire à l'enfance du genre
humain, temps duquel il n'a pas conservé
plus de souvenir que chaque individu n'en a

gardé de sa propre enfance. Et c'est avec
raison qu'on a suppléé à l'histoire par la fa-

ble et la poésie, parce que toutes les décou-
vertes se font dans une sorte d'enthousiasme
poétique qu'il appartient à la poésie seule

de décrire. Prométhée dérobe le feu du ciel

dans une tige de férule (»Kp5»!|), c'est-à-dire

(264) Je rapporterai les citations suivantes : « Les
habitants des Plnlippines et des Canaries étaient an-

ciennement aussi dépourvus d'instruction que les

peuples dont nous parlons. ( Ilist. ries Voyages, II,

p. 1-29; HoRN, De orig. Americ, 1. i, c. 8; 1. ii,

c. 9.) M. de Humboldl, qui a réuni et discuté avec
beaucoup de soin les documents historiques sur les

premiers habitants des îles Canaries, les Guanches,
n'en dit pas un mot. Ces peuples n'étaient donc
point dans un état de civilisation aussi peu avancé
qu'on le suppose. Pigafetla ne dit rien de semblable
sur les Philippines : « On assure, en outre, que dans
les îles Las Jordanos, l'usage du feu était autrefois

inconnu. » (Ibid.) t Cette île appartient à la Chine. »

Dans le voisinage d'une nation adonnée au com-
merce et très-civilisée, le fait est-il probable? Il dit

la même chose de plusieurs peuplades de r.\mé-
rique {Mœurs des sauvages, I, p. 40), et entre au-
tres des Amicuanas, nation découverte depuis peu
dans r.Vnu'iique méridionale. (Lett. édif.,\\, pag.
7>ii.) Celle u;itiiin habile loin de la mer, dans une
plaine i'-Icmm', où les livicies ne sont point encore
navigables. (La Condaminf,, /Ît7«(. riv. des Amaz.,
p. 106.) La Condamine ne s'avança point jusque-là.

Les peuples montagnards de l'Amérique sont bien

plus polirés que ceu.\ des forêts basses. Tous les

peuples du Brésil connaissaient très-bien l'usage du
feu. < L'.Vfrique contient, de nos jours, des peuples

dans la tige d'une ombellifère dont la moelle

desséchée brûle comme l'amadouvier sec.

La ferula communis. Lin. croît en abondance
dans la Grèce, particulièrement dans l'Hel-

1-ado moderne. Hésiode a deux fois raconté

cette fable dans les OEuvres des jours, à

partir du vers XI, et dans la Théogonie, h

partir du vers 307, et dans chacun de ces

livres d'une manière différente. Dans le

premier, il s'agit seulement du vol du feu ,

qui cause au souverain des dieux et des

hommes une colère telle , ciu'il envoie Pan-

dore au genre humain : dans le second, c'est

Prométhée ciui le premier trompe Jupiter,

en ne lui offrant en sacrifice que des os en-

veloppés dans une peau. Le dieu , irrité de

cettesupercherie, se fâche: il refuse à Pro-

méthée le feu ; celui-ci le vole et ce fait

amène la création de Pandore. Prométhée
était un titan , et le combat des dieux et des

titans, des monstres , des géants , et autres

enfants de la terre, font la base de l'ancienne

mythologie grecque et indienne. La poésie

prend parti tantôt pour les dieux , tantôt

pour les titans , comme le fait Hésiode.

Suivant la théogonie , Pandore est la pre-

mière femme d'oiî est sorti tout le genre
humain (266). Nous voyons là une altération

de l'histoire de la première femme qui, dans
le paradis perdit le premier homme. Mais
la fable modelée jinur arriver à expliquer
l'origine du feu est particulière aux Grecs :

la découverte du feu fut la connaissance de
l'arbre de la science du bien et du mal.

Les livres des Phéniciens , que nous
connaissons sous le nom de Sanchonia-
ton (267) , disent qu'Eon et Protogonos
donnèrent le jour à des enfants mortels
nommés Lumière, Feu et Flamme; ils dé(;ou-

vrirent le feu parle frottement du bois, et ils

en enseignèrent l'usage aux hommes. Cette

manière de se procurer du feu n'était point
spéciale aux anciens (268^ , car c'est encore

qui n'ont aucune nolion de l'emploi du feu. « {Mer-
cure de France, avril 1717, p. iii.) Il est nécessaire

de signaler les erreurs qui se sont glissées dans
plusieurs ouvrages, surtout dans des ouvrages desti-

nés à l'enseignemenl.

(265) Opéra, éd. Reiske, t. VI, p. 522.

(266) Ce vers n'est point intercalé dans le texte;

car Pausanias (Allie., c. U) dit clairement que,

suivant Hésiode, Pandore est la première femme.
(?,67) Sanciiomatoms Fragmenta, éd. S. C. Orcl-

lius; Lips., 1826, p. 16.

(268) ïliéophiaslc {Hisl. Plant., 1. v, c. 5, i, éilit.

Schneitl.) dil, en parlant du bois de lilleul : « Il pa-

raît conlinir liianeoup de chaleur; ce qui le prouve,

c'est qui! éininissi' les instruments de fer avec les-

quels on le liaviulle , parce que, par sa chaleur, il

en aû'aiblii la iicinpe. Le lierre conserve aussi la

chaleur, ainsi ([ue le laurier, et en général tout ce

qui peut être employé à la confection des instru-

ments destinés à procurer du feu. ( èÇ w rà n-upcia

yhezui.) Mueslor ajoute encore le sycomore (ervxà-

fitvof). Tout ce qui croit dans l'eau est très-froiil,

comme tout ce qui est visqueux {yïia~/^ooç), le bois

de saule et celui de la vigne, > etc. 11 est clair que
ce qui est qualifié ici de froid , est ce qui, prir le

frottement ne laisse dégager aucune chaleur. Dans
le principe, Schneider soup(;onnait une faute '-Le co-

piste, parce (pie le mou {ucùuy.o-m) dont parle Thét-
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celle qui communément est employée par
les sauvaij;os. Les anciens connurent la ma-
nière d'obtenir le feu par la percussion du
caillou, et Pline en attribue la découverte à

un certain Pyrodes, tlls de Cilix, personnage
mylholoj;ique comme l'indique son nom.
Cette manière d'obtenir le feu a été long-
temps usitée chez les peuples les plus civi-

lisés, car je ne pourrais dire h quelle époque
eut lieu la découverte du fusil ou briquet eu
acier. Cet art, aidé des secours de la chimie ,

a fait dans ces derniers temps des progrès
tels (ju'il n'en avait pas fait de pareils dans
l'espace de plusieurs siècles.

Cilous encore un passage d'un ancien sur
la découverte du feu. On lit dans Diodore
(1. II, c. 13) : « Quelques prêtres disent qu'Hé-
laistos fut le premier roi d'Egypte , il dé-
couvrit l'usage du feu , ce qui lui valut la

couronne Un arbre avait été frappé de la

foudre , et par suite un incendie se déve-
loppa dans la forêt ; le hasard amena Hefais-

tos en ce lieu iiendant l'hiver, il y ressentit

les elfets bienfaisants de la chaleur. A me-
sure que le feu s'afi'iblaissait, Héfaistos je-

tait du bois pour alimenter le feu. Par ce

moyen il en entretint la durée, il appela

d'aiaires individus pour leur faire partager

le bienfait de sa découverte. On voitdansce
mythe une explication plus que subtile. »

C'est donc un phénomène remarquable,

que ni dans l'antiquité , ni dans les temps
modernes , on n'ait pas trouvé un peuple

qui, d'après des témoignages bien authen-
tiques, ait ignoré l'usage du feu et le moyen
de se le procurer, quoiqu'on voie encore
aujourd'hui bon nombre de peuples dont

l'étal intellectuel est tel, qu'on puisse douter

qu'ils aient jamais pu faire la découverte du
feu. Toutes ces raisons contribuent donc à

donner de la vraisemblance à l'hypothèse

qui fait dériver tous les peuples d'une sou-

ciie unique, et que les peuplades sauvages

sont des individus déchus d'un état de civili-

sation peu développé il est vrai, mais qui

l'était plus cependant que celui oii nous les

voyons aujourd'hui.
FÈVE {Vicia faba). — La patrie de la plu-

part des légumineuses qui peuvent servir à

la nourriture de Thomme, nous est incon-

nue, et, lorsqu'on parlant de ces plantes , on
dit qu'elles croissent spontanément dans les

guérets, on pourrait pousser la question plus

loin et demander où elles croissaient avant
qu'il y eût des champs cultivés. Nous retom-
bons ici dans un embarras aussi grand que
lorsque nous traitions de la question de la

patrie des céréales ; ici se trouve donc aussi

une plante sortie d'une contrée qui n"a point

encore été explorée avec assez de soin , ou
bien dans laquelle tous les végétaux sauva-
ges comestibles ont été extirpés ; ou peut-
être en troisième lieu l'influence de certaines
modilications ont pu amener la destruction

de ces végétaux, car il n'est guère vraisem-
blable que les plantes aient pu se modiûer
d'ellos-mômes, comme Haller le pensait, car

s'il on eût été ainsi, personne n'aurait pensé
à se donner la peine de les cultiver.

L'étude de l'histoire de quelques-unes de
ces plantes est importante pour celle de
l'homme, d'autres, au contraire, ne sont que
d'un faible intérêt.

La fève, vicia faba, peut être placée en pre-
mière ligne, comme le faisaient les anciens.
Columclle en parle le premier , et Pline dit

qu'elle mérite de grands honneurs. Il est

incontestable que lexv«;io.-, la /"«ta des Latins,

est notre fève commune. Suivant ïhéophraste

( Hist. pi., c. 1) , c'est un fruit à cosse ; et la

seule de toutes les légumineuses , elle a une
tige droite , ses feuilles sont arrondies , elle

en porte plusieurs en sortant de terre, parce
que les deux cotylédons y demeurent cachés ;

tout ce qu'il en dit concorde avec les faits.

Un caractère liien certain, c'est la tache noire

que portent les ailes de la fleur. Chez les

Romains, il n'était pas ))ermis au flamen dia-

lis de toucher aux Heurs de la fève , parce
qu'on y voyait les lettres malheureuses , lii-

tcrw lugubres (260). C'est aussi à cause de cette

tache, dit Didymus [Geopon. , i, n, c. 35),
(jue Pythagore a défendu l'usage des fèves.

La fève était connue dès l'antiquité la plus

reculée, car il est parlé dans Vlliade (cxiii, v.

589) des fèves à peau noire. Les flèches que
lance Helenus contre Ménélas rebondissent

sur sa cuirasse comme volent les fèves ou
les ])ois poussés par le vent. Alors , comme
aujourd'hui, lorsqu'on voulait faire du pain,

on ajoutait de la farine de fève, lomentum.
La patrie de la fève nous est inconnue.
Linné, après l'avoir avancé, la place ensuite

en ÉgyiUe , trompé sans doute par l'erreur

dans "la({uelle sont tombés les anciens au
sujet du nclumbium .ipeciosum. 11 dit ensuite

plirastc ne pniit donner aucune clialeur. Mais le

liège, lorsqu'on le coupe, échauffe beaucoup la lame

du couteau, et peut-être est-ce cet arbre que Tliéo-

phraste veut indiquer par le mot yftupK, qu'on tra-

duit toujours par lilleitl. Pline dit (lib. xvi, c. iO) :

< Si l'iiii frolle ei)seml)le deux nioireaux de bois, le

frollciiii'nt détermine la prodiiclidii du feu, que re-

«DJI lacilcmcut l'amadouvier dcssi'clic ou des feuilles

sèclics. Mais rien n'est meilleur que le laurier pour

exncir le IVoltemeiit, et le lierre pour en recevoir

l'ellel. On se sert utilement aussi du bois de la vigne

sauvage aulre (|ue la labrusque (Uibrusca) , vigne

vierge qui niiiupc après les arbres comme le lierre.

Tout ce qui cniit dans l'eau est froid, > etc. On voit,

jiar li-s expiassions de Pline, qu'il avait Théophiasic

ti.Jiis les vrux , et qu'il l'a expliqué h ba manier"

Lorsqu'il parle de ramadouvier, c'est sans aoute

parce qu'il confond entre elles la manière d'obtenir

le feu avec le caillou et celle de l'obtenir par le frot-

tement du bois. Dans une nouvelle édition de ce na-

turaliste, accompagnée d'une traduction française en

tète de laquelle figurent plusieurs noms recomnian-

dables, on lit la remarque suivante (Paris, 1851,

t. XVI, p. 32-2)
,

frigidissima quœqtie aquatica :

I Ce préjugé est emprunté à Thèophraste. (Hist.

ridiil., V, 14.) C'est ainsi (pie, naguère, les mo-
dernes accordaient au nénuphar des propriétés ré-

frigérantes, parce qu'on le trouve constamment dans

les eaux dont la tempcralure est plus basse qiie

celle de l'air aiubiant. > Il n'est vraiment pas permis

de faire des réflexions aussi puériles.

(-26^) Vus. I. win, c. l'i.
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qu'on la trouve à l'état sauvage sur les bords

de la mer Caspienne (270), dans le voisinage

des l'rontières de la Perse, et il s'appuie d'un

botaniste nommé Leniie. Mais aucun des

botanistes qui ont parcouru cette contrée

n'en dit un seul mot ; t ependant, comme une
espèce très-voisine, vicia narbonensis , croît

spontanément dans ce lieu , ou a bien pu les

confondre. On lit dans Pline (1. xviii, c. 12)

que les fèves croissent spontanément dans

plusieurs imys ; d'abord , dans quelques îles

de la mer du Nord , vers le cap Cimbrique
(cap Jutland) ; ce qui leur avait valu le nom
d'Iles aux fèves {Fabariœ) ; ensuite , dans la

Mauritanie boisée ; mais la fève de ce pays
ditfère de l'autre en ce qu'on ne peut la faire

cuire comme celle d'Egypte, sans doute qu'il

s'agit ici de quelque fruit autre que la fève
;

vient ensuite la descrijition tlu nelumbium
speciosum, copiée dans Tliéopliraste. Il serait

dillicile de préciser quelle fut pour ces îles

la cause du nom Insulw Fabariœ. N'aurait-on

jioint
,
par hasard , confondu avec la plante

qui a (]ut'l(iue analogie avec elle, le pisum
mariiiinuin ! opinion c[ue je n'émets que
connue une simple conjecture.

Les anciens distinguaient deux espèces de
fèves, la fève grecque et \âfève égyptienne. La
première est véritablement notre fève , et la

seconde est le nelumbo élégant, comme il

résulte bien clairement de la description fort

exacte qu'en fait Théophraste {H. pi., iv, 9).

La description de Dioscoi'ide concorde bien
avec la première. Le réceptacle ressemble à

des gAteaux d'abeilles ; les grains ou espèces
de noix sont un peu saillants, et leur partie

supérieure est à nu, ce qui fait un caractère

bien précis, puisque dans tout le règne végé-
tal , cette plante est la seule oi\ l'on observe
cette disposition. La fève d'Egypte croît, sui-

vant Théophraste , non-seulement près de
ïoroue, dans l'île d'Eubée , mais encore en
Syrie et en Cilicie. Dans ce dernier endroit

,

les fruits n'atteignent point une maturité
complète , peut-être parce que la plante n'y
était point dans son pays natal , mais qu'elle

y avait été transportée <i dessein ou par
hasard. Le nelombo a disparu de l'Egypte, et

on ne sache pas qu'on l'ait vu en Nubie ou
en Abyssinie. Son existence en Egypte n'est

jioint prouvée seulement par la description
c[u'en a laissée Théophraste , mais encore
parce que toutes les anticjuités égyptiennes
en portent la figure si bien tracée qu'on ne
peut la méconnaître. Il a cessé pareillement
de croître en Grèce , nous ignorons si on le

trouve encore en Syrie et en Cilicie ; il

pousse sur les bords de la mer Caspienne.
Prosper Alpin a pensé cjue la plante qui pro-
duisait le lotus des anciens était le nymphœa
lotus. Lin., et le nymphœa ccerulea, qui, tous
deux , croissent dans le Nil ; ce botaniste a

ebOGIE. FIIO BCC

causé beaucoup d'erreurs. L'Egypte a perdu

un grand nombre de plantes et d'animaux

qu'elle possédait primitivement , elle nous

fournit ainsi un exemple de la destruction

qui peut frapper les plantes sauvages et les

animaux , souches primitives des animaux
domestiques.
FILIATION DES LANGUES. Foî/. Langues.

FINALITÉ. Voy. Cahactéristique dv.

l'homme.
FINNOIS. Voy. Nomades et Europe mo-

derne.
FLUIDE HÉMATO-NERVEUX. Voy. Ma-

gnétisme HUMAIN.
FONCTIONS MÉCANIQUES et non méca-

niques dans les animaux et les végétaux.

Voy. I'Introduction.

FORCES, qu'est-ce? Voy. Physiologie In-

tellectuelle.
FOULAHS. Voy. Sénégambie.
FRANÇAIS. Voy. Europe moderne.
FROMENT. — La culture des céréales

,

c'est-à-dire de ces graminées dont la graine

farineuse fournit une nourriture substan-

tielle, est très-gépéralemcnt répandue (271).

On en fait le pain qui fut dans l'antiquité,

comme il l'est encore de nos jours, la princi-

pale nourriture des peuples civilisés. Parmi

ces céréales, le froment, triticum, sativuniou

vw/^/oredes botanistes, occupelepremierrang.

Il est cultivé depuis longtemps , cependant

rien ne jtrouve que le chiltah de la Rible, mot
qu'on retrouve dans le chinch des Arabes

,

soit plutôt notre froment que notre épeautre,

car on cultive beaucoup encore ces deux
céréales dans l'Orient. Galien (272) a déjà

mis en doute si Homère , dans ses poèmes ,

avait [larlé du froment , et si le mot Trupif

indiquait bien réellement le froment, car

TTu/sof se dit de la nourriture des chevaux, et

l'on sait que le froment leur est nuisible :

Hector dit (//., cvm , v. 188) que souvent on
donnait à ses chevaux du nv^/i;. On serait

tenté de croire que ces chevaux étaient d'une

na ture dill'érente que les autres, car Androma-
que leur feit boire du vin , à moins que les

vers dans lequel il est question de cet usage

du vin n'aient été placés maladroitement

dans cet endroit ; aussi Wolf a-t-il cru devoir

l'enfermer entre deux iiarcn thèses. Dans un
autre passage, il est aussi i|uesiion des che-

vaux de Diomède et du blé (|ui faisait leur

nourriture , mais il n'est point parlé du vin.

Il faut donc se rattacher à cette opinion, c'est

que, dans un temps reculé , n\po; se prenait

dans un sens général pour indiquer toute

espèce degraminée servant à l'alimentation;

j)lus lard , il ne désigna plus que le froment

(273). Il en est de même pour le mot alle-

niand korn ,
grano chez Itss Italiens : le mot

hirse nous présente un exenqile analogue ,

car il indiouc toujours une graine ronde.

(270) C'est sans doute d'après cette autorité qiie

les auteurs du Diclionnaire classique d'Itisloire natu-
relle l'oul placçe aussi sur les bords de la mer
CaspiLMUie, v° Fève.

(271) Voir l'ouvrage de Link, intitulé .\hhnnd-

lungen iiher die nllere Gescliichle Gcirecdearleii, dans

les.li7cs (/(' l'Académie de Berlin, 181G, p. 122,et pour

182G, pa". G7.

(27-2) De aliment, facnlt., 1. i, c. 1.

(275) Le scoliaste dit que par nuf.i; il faut en-

tendre yciSn, orye, qui est la nourriliue ici la plus

( oiivciialile.
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petite, et pouvant servir d'aiimenl, produite
par des graminées d'espèces très-ililIV'rcnles.

C'est ainsi (jue l'usage motliQe la si^iiilication

des mots , comaie nous en avoji.j plusieurs
exemples. Ainsi, izvpoi est employé dans une
acception générale ; plus tard", cette accep-
tion est limitée au froment, comme le prou-
vent divers passages des auteurs anciens;
plus tard encore, ce même mol, devenu d'un
usa,j;e trop général , a cessé d'ôtrC employé

,

et il a été remplacé par le mot choc , ([ui

,

indi(juant d'al)ord le pain, a désigné ensuite
le froment, devenu ainsi synonyme de Trupof.

Dans les Géoponiques on trouve communé-
ment aîTor usité au lieu de 7ru^,of. Los gram-
mairiens et les savants se servent du mot
TTupo,- , et les praticiens de aïrof, qu'on no lit

jamais dans Théopliraste ni Dioscoride avec
cette acception. En sanskrit, le froment s'ap-

pelle godhuma ou sumana : le mot latin dérive
du verbe tercre (broyer ); le mot allemand
vient de weiss (blanc), par opposition à rog-
gen , etc. Il est arrivé, à l'égard des plantes
primitivement cultivées, la même chose
nu'aux animaux réduits do bonne heure à

l état domestique, que ce fut tantôt une cir-

constance, tantôt une autre qui détermine le

choix de leurs noms. Nous en avons un
exemple remarquable dans le nom donné à

la pomme de terre [solanum tuhcrositm).

Ce n'est pas seulement dans l'Europe ipi'on

cultive le froment, mais encore dans les [lar-

ties tempérées de l'.Asie , et dans le nord de
l'Afrique ; les Européens l'ont importé on
Amérique, dans l'Afrique méridionale et dans
la Nouvelle-Callesdu sud. 11 ne serait point

sans utilité pour l'histoire de l'humanité de
connaître la patrie du froment, le pays d'oii

sortit cette plante si utile pour se répandre
sur la plus grande partie du globe. C'est un
prolilème dillicile a résoudre. Les hommes
étrangers à la science confondent trop facile-

mont les autres espèces de graminées avec
le froment, et quand les savants rcnconlr.-'iit

une iilante analogue croissant sponlanémont,
ils sont embarrassés pour décider si elle a
toujours été telle, ou bien si, primitivement
cultivée , elle s'est ensuite abâtardie. Lors-
qu'on veut indiquer la fertilité d'un pays, on
dit (jue le froment y croît sans culture. Les
an; icns ont placé la patrie du froment dans
la Sicile, on Crète, on Egypte, on Babylonie,
et sur les bords de l'Indùs. Parmi les docu-
ments relatifs à cette question que nous
frouvons chez les modernes, un seul mérite
qu'on y fasse attention. Olivier dit positive-
ment dans la relation de son voyage (III, 4-60),

que dans la Mésopotamie , sur les bords do
l'Euphrate , à pou de distance d'Anah , il

a trouvé le froment , l'orge et l'épeautrc à
l'état sauvage ; et ailleurs il dit que c'est

à une journée au nord d'Hamadan (27V).

Mais qui pourra nous assurer que ces ]ilan-

tos ne provenaient point do froment ancien-
nement cultivé dans ces contrées ? L'opinion
qui place la patrie du froment etdel'éiieautre
dans l'Asie centrale paraît jouir d'un grand
degré de vraisemblance. Los anciens

, qui
avaient poussé assez loin l'économie en géné-
ral , connaissaient le froment d'été , celui
d'hiver, ainsi que plusieurs autres espèces
ou variétés (275).

L'économie chez eux n'était point sim-
ple affaire d'habitude ou do routine, mais
elle avait pris rang parmi les sciences, et,

pour s'en convaincre , il suOit de se rap-
peler cette multitude d'économistes cités

par Columelle en tête de son ouvrage.
Mais les diverses esjièces de froment culti-

vées dans les divers pays passent-elles des
uns dans les autres ; et conmient s'opère co
passage ? C'est une question qui n'a i)oint

été assez ap[)rofondio et qui demande beau-
coup d'observations et de recherches.

G
GAELS. Voy. Europe moder\e.
(lALL. Voyez Caractères puysiologi-

yi;ES , etc.

(iALL ou Gael. Voy. Celtes.
GALLAS. — Cette race très-répandue dans

les parties orientales de l'Afrique intertro-

picale est devenue, durant le siècle dernier,

très-formidable par son accroissement, et

aujouril'hui elle menace d'un anéantisse-

mont complet l'empire abyssinien. Considé-

rée sous le rap|)ort des caractères physiques,

elle se range dans le nombre do ces races

((ui tiennent le milieu entre le tyjjo arabe

et le ty|)e nègre. Nous n'avons ou jusqu'à

ces derniers temps, sur les dallas que bien

ji-^ude renscignom.ents satisfaisants, et nous
ne savons môme presque rien do leur his-

(274) Kncydop. miHhoil. , art. liolatiuiitc, l. Il,

(57.^) L'insiiHis.inoi: des délails que ikiijs oui

li;iiiMiiis les ;iiici('ns su- rcs v;iiii'l('s uf nous iici-

toire; mais nous ne tarderons pas à recevoir

sur tout co (pu les concerne d'amples infor-

mations, s'il est donné à un savant voya-
geur qui parcourt en ce moment, pour la

secondefois, l'Al^yssinie, derevoir notre Eu-
rope, si M. Antoine d'Abbadie ne succombe
]ias dans sa coui-ageuse entreprise et peut
nous faire jouir du fruit do ses excellentes

oljsorvations.

Les Gallas sont, dans leur pays natal, des

hommes étrangers à toute civilisation, dî
vrais barbares, menant pour la plupart une
vie pastorale et nomade; ils sont répandus
flans les vastes plaines qui s'étendent au sud de
l'Abyssinie. Suivant le caj)itaine Owon, tout

l'intérieur du pays qui correspond à la cô'.e

orientale de l'Afrique est occupé par d(!S

met jias de les comparer .ivec celles qu'on cultive

aujdiird'liui, parce que môme rclles-ci n'ont point

élé dcliMniinécs d'une niaiiièie bien précise.
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tribus do féroces Gallas, qui s'avancent au
sud jusqu'à la rivière de iuba, tandis que la

côte elle-même est habitée par les Somâlis;
ces derniers, dont les mœurs sont au con-
traire douces et humaines, sont musulmans,
et, dans les ports de mer, ils s'adonnent au
commerce et à la navigation.

D'après ce que nous apprennent, sur les

langues parlées par ces différentes peuplades,
les vocabulaires recueillis par Sait et par
d'autres voyageurs, nousavons de fortes rai-

sons de regarder comme descendus d'une
même souche que les Gallas, non-seulement
les Somâlis, maisaussi les Danakils qui, confi-

nant de même avecles Abyssiniens, habitent
la partie de la côte située plus au nord
La contrée occupée aujourd'hui par les

Gallas embrasse l'Abyssinie du côté de
l'ouest, de l'est et du "sud-est, et s'avance
même dans l'intérieur entre les montagnes
neigeuses du Shoa et du Gondar. Elle con-
fine avec la province de Dankâli, le canton
de Hururr, le pays des Somâlis, et avec les

provinces de Zendjero, de Gurague, (ie Caffa

et de Narea. Au reste son étendue n'est pas
bien exactement connue. Il parait que ce
pays se compose principalement de plateaux
dont le sol est fécond et lo climat doux et

salubre. On sait qu'il s'y trouve des monta-
gnes qui ne sont pas moins élevées que cel-

les du Shoa : elles sont habitées par les It-

toos, les Allas et autres tribus gallas.

La nation galla se subdivise en grand
nombre de branches : M. Isenberg, pendant
son séjour dans le Shoa, a recueilli les noms
de plus de cinquante de leurs tribus, toutes
ou presque toutes des environs de cette [pro-

vince ("276). 11 y en a encore d'aulres dont
on igniire jusqu'au nom. Ces diverses tribus
sont inilépendanles les unes des autres

,

mais elles sont unies par l'origine et par le

langage. Le gouvernement des femmes
existe encore chez eux, conformément à
l'ancienne coutume éthiopienne :1a tribu des
Moolofalladas est gouvernée par une reine
nommée Tohâmé, femme d'un caractère tout
Ji fait belliqueux. Chez les tribus gallas des
provinces orientales, il y a une espèce de
gouvernement patriarcal.

Quelques tribus ont embrassé l'islamisme,
mais la plupart sont restées attachées à l'an-

cien paganisme africain. « Leur religion ,

dit Isenberg, ressemble à celle des Cafres:
ils adorent un être suprême qu'ils nomment
Wak , dont les prêtres , appelés kalishas ,

portent à la main un fouet et un grelot

,

comme les bouffons publics ou zekarotsh
du Tugray. Ils portent autour du cou une
torsade faite d'intestins de chèvres, font des
gestes bizarres dans lesquels le peuple voit
quelque chose de mystérieux et do prophé-
tique, et profèrent des sons inarticulés, des
l)aroles inintelligibles. De même que les

chamans des Sibériens et les prêtres de quel-
ques nations plus civilisées, ils prédisent
l'avenir, interprètent les songes et le vol des

oiseaux; ils font des conjurations, jettent

des sorts et pratiquent la médecine, de mêirie

que les anciens Grecs, les Etrusf]ues et les

Romains, ils tirent des présages de l'inspec-

tion des entrailles des victimes. Les Gallas
s'adressent queli[uefois directement à leur
dieu Wak pour obtenir le succès dans leurs
entreprises, ou pour appeler ses malédic-
tions sur leurs ennemis; ces sortes d'invo-
cations n'ont d'ailleurs chez eux rien de
constant et de régulier. Ils ne se font pas de
ce dieu une idée bien constante, mais ils

croient qu'il se révèle aux prêtres dans des
songes. Leur manière de prêter serment a
quel([ue chose de très-particulier : ils s'as-

seyent au-dessus d'une fosse couverte seu-
lement d'un cuir, et demandent au sort de
les faire périr dans une fosse semblable , si

jamais ils étaient infidèles à leur promesse.
Ils ont des cérémonies pour les funérailles ,

et ils croientà une vie future dans laquelle
chacun sera rétribué suivant ses œuvres. Ils

s'occupent de la culture des terres et de l'é-

ducation du bétail. Ils connaissent l'art de
forger les métaux, et sont très-adonnés à ce
genre d'industrie. »

Quoique les tribus gallas soient, comme
nous l'avons dit, complètement indépen-
dantes les unes des autres, il existe entre
elles de certains liens : ainsi de toutes les

provinces il vient des Gallas en pèlerinage
vers un arbre sacré qu'ils nomment Wadà-
nâbé, et qui se trouve sur les bords du Ha-
wash, au sud du Shoa. Cet arbre est l'objet

d'un culte véritable, et on lui adresse des
prières pour obtenir les richesses, la santé

et tous les biens de ce monde. Il n'est pas
permis aux femmes d'en approcher.

Caractères jyfiijsiques des Gallas. — La plu-

part des voyageurs qui ont visité l'Abyssi-

nie ont jugé sui)erflu de nous faire connaî-
tre les caractères physiques des Gallas.

Bruce se contente de dire qu'ils ont le teint

brun et de longs cheveux noirs ; il ajoute

que plusieurs de ceux qui habitent les val-

lées sont complètement noirs. Isenberg dit

que les hommes ne sont pas plus blancs

que les Abyssiniens, mais que les femmes
sont citées pour la teinte claire de leur

peau.
Il y a, dans les Yoijages de lord Valentia

,

deux ou trois portraits qui sont beaucoup
plus conformes à l'idée que nous pouvons
nous faire du type ordinaire des visages

gallas, ou qui du moins s'accordent mieux
avec les descriptions du docteur Riippell et

de M. d'Abaddie.

Le docteur Riippell donne une description

courte, mais caractérisli([ue d'un certain

type de configuration qui, comme il en fait

la remarque, est commun à plusieurs na-
tions de la partie orientale de l'Afrique,

parmi lesquelles il cite en particulier les

nations de race galla et celle de race shohu
ou hazorta, dont il a été précédemment
question. « Leur visage , dit-il, est plus ar-

(27C) M. Isenberg donne ces noms que je ne re-

produirai pas ici, parce qu'il me semble que cotic

longue liste de mois barbares n'offrirait a;ici;n iulc-

et a mes lecteurs.
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rQndi que celui dos autres nations abyssi-

niennes; leo.r nez est droit, mais court et

-'pari^ lu front par une dépression {vertie-

j); 'e srs l^v.es sont un peu épaisses,

is pas autant que celles des néj;res; leur
• vehire e^t toutl'ue, fortement frisée et

jij'L'Sque laineuse ; leurs yeux sont petits

,

, iLilonJéaiefit enchâssés, mais très- vifs;

leur taille est assez élevée, et ils ont eu gé -

uéral le corps assez gros. »

Les dallas, d après ce qu'on vient de lire,

paraissent donc appartenir à ce groupe de

races qui ont pour caractères communs une
chevelure presque laineuse , un visage ar-

rondi, des traits épais et courts, rie grosses

lèvres et une jieau jiresque noire, races qui,

dans l'Afrique oiientale, remplissent l'inter-

valle, forment la transition entre le type

svro-arahe et celui des nègres occidentaux.
" GALLES et KIMRYS. — Les traits de la

figure, quoique dus à des organes mous,
em]iruntent leur charpente générale au
système osseux de la lêie. Les deux classes

d'organes réunies forment le sommaire des
physionomies nationales qu'une teinte

peinte ou sculptée reproduit d'une façon sa-

tisfaisante. Les musées ou collections de ce

genre, qui commencent à devenir à la mode,
ont un mérite incontestable et actuel , si on
les considère conime réunion d'individus.

Ils peuvent accréditer des préjugés et pro-

pager tics erreurs s'ils font prendre un indi-

vidu ou des individus peu nombreux pour
des types de races Cette dernière tendance
est, par malheur , assez générale et assez

naturelle : nous aimons à juger le loiniain

sur le premier échantillon venu , et la dilli-

culté de s'en procurer plusieurs fait géné-
raliser co représentant offert par le hasard.

Le Muséum a eu longtemps, dans sa ccdlec-

tion de crânes nalionaux , la tête unique
d'un Malais mort au Havre où il était venu
comme matelot. Maintenant les races malai-

ses et océaniennes y sont représentées par
des centaines de bustes moulés et de crâ-

nes , qui à l'avantage de la multiplicité

joignent celui d'avoir été choisi par des
houunes ms'ruits, au milieu des populations

dont ces échantillons résumaient les traits

nationaux. 11 serait désirable que ce pré-

cieux noyau fût doublé d'une collection de

types de ces mêmes races choisies par des

voyageurs parcourant l'intérieur des terres

au lieu de s'arrêter dans les ports ; et encore

l'ont peut allirmer sans témérité que la vue
de celte douille rangée n'équivaudrait pas à

l'instruction résultant de quelques jours

passés au milieu des populations elles-

mêmes. Voilà l'idéal de voyages et de voya-
geurs (|u'il faut opposer aux savants de ca-

bin''t s|iéculant sur des livres ou sur un pe-
tit nombre de pièces.

(277) Edwards .lUiibuait les yeux obliques au
tyiR' Cuvier, (|u"il appelle même kimry. Le kiiiiry

(loii (tir pliib iiciiiiaiii (|ue le galle. L'opinion ne s'est

lias liiinipéc (11 ( ar:uleiisant la tête allemande.
Les Italiciis-Loinbarils moJernes, en constatant

leur ressemblance aux vieux Gaulo's-Ombres dont
ils descendent, ont ainsi dé. lil la copie et roiiginal,

Lacépède a classé les Turcs dans la famille

dos Samoyèdes ; Cuvier crut les (ailles véri-

tablement nègres ; Desmoulins a placé des
nègres dans le Népaul ; Pricliard a cru les

Falatchas, i;[ui soutaujourd"lnii très-sembla-

bles aux Abyssins, image |)arfaite de l'ancien

type hélireu; Pricliard, Desmoulins, Wise-
iiian, no semblent pas s'être jamais fait une
idée nette du type mongol et des nations

tartares, et ont toujours confondu ces na-
tions avec ce type.

Néanmoins ces savants peuvent être

doués d'un talent réel d'observateur auquel
il manque l'occasion, de s'appliquer en
grand ; occasion que peuvent lui fournir la

mode d'observer les faits domestiques, et

l'intérêt attaché à des types européens.
Desmoulins, sans sortir de Paris, analysa

avec sagacité les nombreuses variétés de
physionomies européennes : Slaves, Finnois,

Celtes, Turcs. Il était aidé par sa croyance
à la multiplicité des espèces , les variétés, h
plus forte raison ne pouvant lui échapper
Une préoccupation plus justiliable servit

moins liien Edwards, qui avait voyagé en
Europe et même en Aniérique , d'où il était

originaire , mais qui, dans ses travaux an-
térieurs, avait pris l'habitude de se faire

intermédiaire enire deux castes de travail-

leurs, les physiologistes et les physiciens.

Un rôle secondaire en dispensant d'idées

propres peut porter jusqu'à la crédulité la

confiance vouée à autrui. La tendance était

périlleuse quand il fallut mettre physique
ou physiologie au service des aperçus his-

toriques.

EcJwards avait accepté une j)artie des opi-

nions de Desmoulins, la persistance des ty-

pes malgré les effets du croisement et des

climats ; mais il poursuivit exclusivement
la reconstruction des types galles et kimry
sans s'inquiéter de Slaves, de Finnois et de

Germaniques. Ses travaux imprimés à ce

sujet eurent une vogue que la conversation

de l'auteur diminua quelqiiefois en montrant
des personnages, incarnations vivantes des

deux types : les deux frères Cuvier et le

grand " mathématicien Poisson. Les types

étaient bien choisis et distincts ; d'une part

la tête longue, le profil saillant, le nezaqui-
lin ; de l'aulre, la face plate et courte, les

pommettes larges, le nez droit ou retroussé,

mais court de saillie et de hauteur.

Ce dernier type est ce qu'on nomme \u\-

gnivemcnl tel e allemande : \] est assez com-
mun dans la France du Nortl pour que les

voyageurs anglais aient dit que nous avions

la face tartare. Les faces larges avec les

yeux écartés, un peu louches (277), parfois

même obliques, sont fort communes en Alle-

magne et en Russie. La France a connu
deux princesses de la famille et du sang de

l'aïeul et le neveu : « Ripo gullico in ispecial madone-,

contado (le Milanais) colla lesla ubhinga, ta froiite

larga ed alla, il na^o rieurvo in biisso, il mcn'.e

prominenle. (Milanoeil sua terrilorio, magnifique ou-

vrage ollert aux membres du sixième Congrès scien-

li(i(pie, en I8li. )
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Habsbourg, incarnaUons manifestes de ce

type auquel il n'a nu'iiKiué qu'un tciut oli-

vâtre pour avoir l'apparence mongole. Si

Edwards avait observé d'autres races, s'il se

fftt seulement rajipelé ses impressions de
jeunesse, parmi les Américains nègres et eu-

ropéens des Antilles, il eût reconnu que
bien loin d'être une particularité spéciale

aux deux rameaux scythes , le galle et le

kimry, Cuvier et Poisson étaient la va-

riante perpétuelle de toutes les races. Je

l'ai retrouvée, dit M. de Salles, dans des ra-

ces nègres, chez des tribus nubiennes, chez
des Indiens musulmans , chez des Malais
voyageurs, chez des Abyssins, races aussi

mélangées que la France et l'Italie. Burck-
hardt, visitant des tribus arabes isolées de-

puis des siècles dans leurs déserts, note à

chaque pas : cette tribu a des faces larges à

grosses pommettes; celle-ci a la face étroite

et longue avec des nez romains. Les navi-

gateurs font les mêmes exclamations aux
îles Marquises , à ïaïti, à la Nouvelle-Zé-
lande ; les voyageurs par toute l'Amérique.
Eniin, les races maintenues pures de tout

contact par des idées religieuses, les Perses,

les Indous, les Samaritains, offrent les mê-
mes variantes. Chez les Juifs, que nous
connaissons mieux , la galle domine sans

doute , mais le kimry est encore assez fré-

quent.
Si les certitudes de l'histoire tenaient à la

))ernianence de quelques combinaisons de
traits, d'oii viendraient les Anglais avec leur

masque si long par la hauteur du nez et des
mâchoires, traits dont ni Kimrys ni Saxons ne
peuvent être lescecfricients?Par l'importance

abusive accordée aux traits de face, Edwards
coupe profondément la race scythe en deux
moitiés, dont l'une, le kimrj', s'approelie

davantage du type mongol ; il confond
au lieu de préciser, car il a négligé les res-

sources du coloris.

Ainsi la préoccupation exclusive du sque-
lette à la face ou ailleurs ne donnera qu'er-

reurs ou incertitudes? Des types du monde
entier se choisiraient facilement dans la po-
pulation d'une de nos villes et même d'un
simple village, et les naturalistes h système
géométrique seraient trompés sur les mou-
les décolorés. La France abonde en nègres
blancs et en Kalmouks blonds. Le vulgaire
et les voyageurs ne s'y trompent pas, parce
qu'ils ajoutent les indications de la peau
et de la chevelure à celles du squelette. 11

faut donc imiter ce bon sens pratique et ne
jamais isoler une race des particularités

fournies par l'extérieur.

GAUCHEU, DUOrriEK ; explication. Voij.

Mouvement.
GAUJ.OIS. Voy. Celtes.

GEANTE. — Au rapport de Manélhon, Sé-

sostris, ce puissant roi d'Egypte, c[ui porta

ses armes jusipue chez les Scythes et les

Thraces, et qui, (le retour dans sa patrie,

fit creuser une foule de canaux et élever

des monuments giganJesques par les peu-

ples vaincus, avait lui-même la taille d'un

héros.

11 portail quatre coudées trois palmes et

deux doigts, qui font 2,062 millim.

P.udsbekc, dans son voyage intitulé Ai-
laritis, dit avoir vu lui-même un paysan
suédois, dont la taille était de huit pieds de
Suède, c'est-à-dire 2,370 millim.

L'empereur Maximien était originaire de
la Thrace ; entré comme simple soldat dans
les armées romaines, ce jeune barbare fran-

cliit rapidement tous les grades, et à la mort
de Septime Sévère il fut proclamé par les

troupes , émerveillées de sa taille et de la

vigueur de son bras. En effet Maximien
avait huit pieds quatre pouces romains, ou
2,330 millim. On raconte de lui des cho-
ses extraordinaires : il pouvait briser avec

la main des pierres très-dures, arracher de
jeunes arbres, traîner des chars pesamment
chargés. 11 buvait par jour une amphore do
vin (vingt-six litres) et mangeait trente

ou quarante livres de viande.
Dans la guerre qu'il entreprit contre la

Grèce, Xerxès roi de Perse, fit couper la

presqu'île du mont Athos, pour livrer pas-
sage à sa flotte. Cet ouvrage prodigieux
s'exécutait sous la direction de deux sei-

gneurs persans, Burbarès et .\rtachée. Ce
dernier y mourut de maladie : c'était un
liomme d'une taille remarquable, et il ne
s'en fallait que de quatre doigts qu'il

atteignît cinq coudées royales. Artachée
avait donc 2,5't9 millim. Sa mort affligea Xer-
xès, et l'armée persane lui éltva un monu-
ment, après lui avoir fait de magnifiques
funérailles.

Kyckius parle d'un Hollandais qui n'avait

pas moins de huit pieds et demi du Rhin.
Cette taille est représentée par 3,666 millim.

Le géant qu'on a vu à Paris en 1735, et

qui avait2,179 millim., était né en Finlande,
sur les confins de la Laponie méridionale,
dans un village peu éloigné de Tornéo.
Le géant de Thoresby, en Angleterre

,

était haut de 2,'i.06 millim.
Le géant portier du duc de Wurtemberg,

en Allemagne, était haut de sept pieds et

demi du Rhin, 2,341 millim.
Trois autres géants vus en Angleterre

étaient hauts, l'un de 2, ft33 millim., l'au-

tre de 2,Vo'i- millim. , et le troisième de
2,'i.98 millim.
Le

.
géant Cajanus , en Finlande , était

haut de sept pieds huit pouces du Rhin,
ou 2,598 millim.

Un l'aysan suédois avait la mémo gran-
deur de 2, .598 millim.

Un garde du duc de Brunsw ick-Hanovre
était haut de 2,701 millim.

Le géant Gelli, de Trente dans le Tyrol

,

était liaut de 2,052 millim.
Un Suédois, garde du roi Prusse, était

haut de 2,761 millim.
Tous ces géants sont cités, avec d'autres

moins grands, par M. Schreber, Hist. des

qiutdni]). ; Erlan^^, 1775, tom. 1".

Goliath, de Geth, altiludinis sex ciihito-

rum et iiatiiii {I Reg., xvif, .V). En donnant
à la coudée dix-huit pouces le hauteur, le

géant Goliath avait 3,032millim. de grandeur.
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{Deuteron.

,

SqIus qnippc Og rex Bazan restilerat de
stirpe ylgfnilHin : luonstmiur Icctus ejus fer-
rrus qui csl in Rabatli... tiuiem cubitos lia-

hcns longitiidinis et qualuor latiludinis ad
mensumin ciibid virilis n

m. 11.)

Lecat, dans un Mémoire lu à l'académie
de Rouen, fait mention des géants cilés

dans l'Ecrilure sainte et [)a-r les auteurs pro-
fanes. Il dit avoir vu lui-même plusieurs
géants de i,'»Ol) millim., et quelques-uns de
!2,o98; entre autres, le ^éant qui se faisait

voira Rouen en 17;J3, qui avait 2,761 millim.
11 cite la fille géante vue par Goropius, qui
avait 3,-2i8 millim. de hauteur; le corps
d'Oreste, qui, selon les Grecs, avait onze
pie Is et demi (Pline dit sept coudées, c'est-

à-dire 3,il0 millim. ).

Le géant Gahara, presque contemporain
de Pline, qui avait plus de 3,2't8 millim.,
aussi bien cpie le squelette de Secondilla et

de Pusio, conservés dans les jardins de Sal-
luste. Lecat cile aussi l'Ecossais Funnam,
qui avait 3,733 millim. Il fait aussi men-
tion des tombeaux o\i l'on a trouvé des os
de géants de i,872, o,8V7, (),WG, 7,3'i.4. et

7,9t)'i. millim. de hauteur; mais il paraît cer-
tain que ces grands ossements ne sont pas
des os humains, et qu'ils appartiennent à
de grands animaux, tels que l'éléphant, la

girafe, le cheval • car il y a eu des temps où
l'en enterrait les guerriers avec leur cheval,
peut-être avec leur éléphant de guerre.
GÉHELIN (CoiRT de). Yoy. La.ngles et

Etymologie.
GÉMISSEMENT. Vny. Voix.
GÉNEHALISATION: Voy. Langage.
GÉNÉRATION {Système de l'évolution,

ai/stèine de l'épigénèse). — Toujours mysté-
rieuse et toujours attrayante, la question
de la génération fut tranchée en des sens
dilférents, suivant que telle ou telle décou-
couverte vint élucider quelqu'un de ses di-
vers actes. Mais tant d'hypothèses qui furent
faites, loin de servir la science, n'eurent
pour résultat que d'embarrasser sa marche
et de reculer le terme où la vérité pourrait
6!re enfin reconnue. Il serait oiseux de les

rapporter toutes, ou môme seulement les

principales; car, à la fin du xviii' siècle,

leur nombre ne s'élevait pas à moins do
trois cents. Nous nous contenterons de dé-
monlrer ([u'elles se rattachent toutes, pour
le fond, à deux systèmes essenliels et de
dire comment on pourrait croire raisonna-
blement à l'un ou à l'aulre.

La question
, qui a toujours dominé l'étude

du développement de l'embryon et par suite

la tliéorie de la génération, est celle de
savoir si les organes des animaux préexis-

tent h leur développement, ou s'ils se

forment de toutes jJières et naissent île la

matière organisable amorphe; si la produc-
tion d'Ôlrcs nouveaux n'est qu'un ac-

croissement de leurs germes eux-mêmes
(lui grandissent et sedévelo|)[>enl, ou si elle

est une sorte de création indclinimcnt et

conliriuollement renouvelée. Pe là les hy-
jjotiièses ojiposées de la préexistence et de

l'épigénèse, auxquelles on peut rallac.'ier

toutes les autres.
I. Le système de la prt^e.r/^^fnre et de l'é-

volution des germes a revêtu plusieurs for-
mes : il s'est modifié et pour ainsi dire
localisé suivant la manière de voir des phj'-
siologistes qui l'ont adoi)lé : ou le fœtus pré-
existe en matière et en forme, et la fécon-
dation le détermine seulement à se dévc-
lop)ier; de là l'hypothèse de la préformation
ou jiréexistence jiroprement dite, dans la-

quelle le germe est supposé être la minia-
ture même de l'indivu futur et produire co
dernier en s'agrandissant dans tous les sens

;

ou bien il n'existe qu'en matière, le travail
de la fécondation et du développement sert
à lui faire acquérir la forme ; c'est une sim-
ple métamorphose. Ajoutons que la plupart
de ceux qui ont admis la préexistence ont
dû la limiter à l'un des êtres procréateurs;
car, si le germe n'était pas déjà tout formé
dans le mâle ou dan^ la femelle, sa forma-
tion devrait résulter de la fusion des élé-
ments reproducteurs de l'un et de l'autre,
elle serait une conséquence de la féconda-
tion , une création nouvelle postérieure à
l'accomplissement de cet acte, en un mot,
le contraire d'une préexistence. Les ji&rti-

sansdes préexistences ont donc généralement
supposé que le germe était tout formé dans
un seul sexe, et (jue l'élément générateur
de l'autre sexe était tout simplement unu
sorte de nourriture nécessaire pour en favo-
riser le développement. Enfin la préexis-
tence a été considérée comme datant de la

création môme de l'espèce (syngénèseà la-

quelle se rajiporte le système de l'emboîte-
ment), ou comme antérieure seulement à
la fécondation (épigénèse, mot que nous ver-
rons plus tard avoir une signification plus
étendue et qui a été détourné de son sens
primitif).

La préformation ou préexistence propre-
ment dite suppose que la formation du nou-
vel être est antérieure à tout acte reproduc-
teur. Cette hypothèse est inadmissible; car,

loin de trouver dans l'œuf un individu j)ré--

formé, le jeune embryon naît de la combi-
naison de deux éléments, chacune de ses

parties se forme peu à peu, et successive-
ment aux dépens de la matière organisable
amorphe résultant de cette combinaison ou
de l'absoriition des liquides environnants.
Nous aurons d'ailleurs à revenir bientôt sur
ce fait avec plus de précision.

Néanmoins l'erreur précédente fui si

enracinée, que Fabrice d'Aquapendente,
Malpiglii,Haller, eux-mêmes, tout en décri-

vant l'apparition des divers appareils em-
bryonnaires dans l'œuf de la poule, n'en

a;lmirent pas moins la préexistence du pou-
let ; aussi furent-ils obligés de supposer
l'embryon assez petit, tenu et transparent

pour échapper complètement à l'observation.

Si l'on en découvre les divers organes peu à

peu, cela lient, disent-ils, à ce que, à mesure
qu'ils grossissent, ces organes deviennent

plus consistants, plus opaques. Mais tous

ces organiques existent depuis longtemi)s,
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riudividii eulier est prel'unné; seulement
il est '.nfiiiîmeni petit, et, pour ainsi dire,

enveloppé ; le développement embryologi-
que n'est au fond que l'agrandissement, le

iléploiement, le déplisscment du fœtus

préexistant et de ses enveloppes; il est, en

un mot, non une création, mais une simple
évolution.

Pendant que ce système jouissait de la

plus grande laveur, les remarquables expé
riences de Trembley vinrent démontrer
l'existence, dans l'organisme, d'une nouvelle

et admirable faculté : celle de reproduire,
de régénérer une partie do lui-même. ïoui-

les faits organogéniques que nous connais
sons aujourd'hui fussent-ils ignorés, cuni

ment faire accorder l'idée des préexistences
avec l'observation dos régénérations? Si l'on

refuse à un animal la puissance d'en créei

un autre, et si l'on sup|)0se que celui-c

ne saurait exister sans avoir été préformé,
créé d'avance et dès l'origine môme de l'es-

pèce, comment concevoir que, privé de
quelqu'un de ces organes, il puisse le re-

produire, non-seulement une première fois,

mais à plusieurs reprises, et dans certaines

espèces, d'une manière presque indéfinie?

Il fallait de toute nécessité abandonner la

préexistence ou nier la régénération ; aussi

n'a-t-on pas hésité à nier cette dernière, en
tant que génération ou création nouvelle.
Au lieu de voir dans ce phénomène la

preuve d'une force de reproduction partielle,

intermédiaire, pour ainsi dire, à la faculté

de nutrition ou d'assimilation , et à la puis-
sance de reproduction totale ou de généra-
tion d'un individu; Bonnet et Haller ("iTS)

ont été jusqu'à le considérer, <i s (U tour,

comme un développement, une évol'.ition

de parties qui devaient être elles-mî^.'es

préexistentes. Ainsi ils ont supposé l'exis-

tence de germes disséminés à Tinfîni dans
le corps; si les organes subsistants viennent
à être détruits, les germes latents acquiè-
rent plus de nourriture, croissent et les

remplacent. Mais où placera-t-on ces germes,
quel nombre en admettra-t-on? De combien
d'espèces faudra-t-il en supposer? Si l'on

coupe la main d'une salamandre, elle se

reproduit, il y a donc un germe de main;
si l'on coupe son avant-bras, tout son men-
bre supérieur, ils se reproduisent aussi, il

y a donc un germe d'avant-bras, un germe
de bras, un germe de membre supérieur.
Si l'on coupe le n ombre déjà re|iroduit, il se

reproduit une seconde fois, il en est de
même une troisième, une (luatrièmo et

même un nombre indéfini de fois ; faudra-t-

il donc supposer deux germes, trois germes,
un nombre infini de germes pour la même
partie. On comprend à peine que le système

(278) Elemeula phisiolofjîœ, t. VIII, p. 171.

(279) BcuDAcii, Pfiy>,wt., t. II, p. 295, traduction

de Jourdan.

(280) /essais de plii/siquc, t. III, p. iSO; Amster-
dam, 1727.

(281) Observations nouvelles sur la génération,

lu composition et la décomposition des substances nnt-

m-lcs et véqélales, obsorv. adressées à Folkcs, [iié-

des préexistences ait pu tenir contre de
pareils faits ;et pourlant ceux-l?i mêmes qui
les observaient, sans en excepter Spallan-
zani , en étaient les premiers défenseurs.

I Le système des métamorphoses, la seconde
forme générale sous laquelle a été jjrésen-
tée l'idée dos préexistences, soutenu dans
l'antiquité par Heraclite (270), et dans les

temps modernes par Cl. Perrault (280), a été
surtout développé par Butîon.

Suivant ce (Jornicr, dont nous aurons
occasion de faire connaître l'hypothèse
on parlant des générations spontanées, il

existe une matière particulière de laquelle
tous les êtres vivants tirent leur nourrituro
(molécules organiques). Dès que l'organisme
est arrivé à matuiité par la nutrition, il se
sépare de tous les organes et de toutes les

parties de chaque organe, (moules inté-

rieurs) des molécules organiques qui leur
ressemblent et qui on sont des modèles 'en

petit. Si les molécules arrivent dans une
partie d'où elles ne jiuissent plus sortir,

elles prennent la forme d'entozoaires ; do
même que, si elles se trouvent" hors du
corps, dans dos circonstames favorables,
sous l'influence tie la putréfaction, etc., elles

produisent des infusoires (génération spon-
tanée). Chez les animaux dépourvus de
sexes, ces mêmes molécules produisent de
nouveaux individus dans toutes les parties

du corps indistinctement ; mais, chez ceux
qui ont des sexes, elles se rendent dans
l'ovaire, etc ; pendant l'accouplement, les

molécules du mâle et de la femelle se mêlent
ensemble, puis elles s'unissent d'après les

lois de la mémo aflinité qui règne entre les

organes d'où elles ]irovionnonl.

Needham (281), lionnet (282) [bien qu'à
un autre point de vue le premier fût epi-

génésiste et le second partisan de l'ovisme
et de remboîteraent], admettaient aussi ces
idées de panspermie, de mouvements des
molécules indestructibles et de métamor-
phose. Les hypothèses de Tréviranus (283),
Wrisberg (284-), Oken (283), A>'alther (28(i),

étaient semblables par le fond
,

quoique
ditférentes par la forme.
On n'a jamais i)u donner une démonstra-

tion satisfaisante d'un système qui n'est,

comme on le voit, ([u'une supposition sans
fondement. D'ailleurs ce système lui-môme
n'est pas la solution du problèniG : supposer
les germes répandus partout et ne formant
ou déformant les corps que par leur associa-

tion, leur tlisjonction, leur transformation,

ou leur passage à travers les organismes
formés, ce n'est pas jilus résoudre la ques-
tion que d'admettre les germes de chaque
espèce créés d'avance et contenus tous

ensemble dans le premier individu de l'es-

sidciil de la Sociéic rovaie de Londres ; Paris,

17i8.

(282) Considérations sur tes corps oninniscs, J 1,

02, 67), 90.

(28.')) Biologie, l. II, p. 405.
(28i) Obs. de animal, iujus., p. i;0.

(28.^) Die Zengung, p. 92.
(28(i) l'Injsiolngic (les men::c'!en, p. Cil.
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pèce. La orce do transformation, de pas-

sage, de mouvement, de jonction, d'associa-

tion de ces molécules, est aussi difficile à

comprendre que celle d'évolution ; et l'une

et l'autre ne sont pas plus simples à admettre

que la force de reproduction, de génération,

de création en un mot.
Le propre de la nutrition est d'assimiler

la matière inorganique et d'en faire de la

matière organisée, de créer celle-ci de celle-

là : or, la reproduction des parties, la géné-

ration d'individus nouveaux, ne sont que
deux modes du même phénomène. On ne
peut ni les en séparer, ni les expliquer au-
trement. Ils dépendent d'une puissance de
création identique, continue, persistant avec
les formes et les conditions organiques.

Mais, avons-nous dit, ceux qui admettent

la préexistence soit par préfoimation, soit

par métamorphose, les premiers surtout,

ont été conduits invinriblcuient à localiser,

en quelque sorte, celle préexistence ])Our

les êtres supérieurs, c'est-à-dire à en placer

l'objet dans l'un ou dans l'autre sexe. De
là deux formes nouvelles d'un système uni-

que dans le principe : l'ovismc et le spor-

matisme, issus l'un et l'autre du Hasard des

découvertes auxquelles devait les rattacher

une contingence inévitable.

Dans le nombre des ovistes il faut comp-
ter principalement Swammerdam, Malpighi,

Vallisnieri, Haller, Spallanzani et Bonnet,

attachés à ce système purement hypo-
thétique , malgré" les admirables travaux

d'observation qui agiraient dû les conduire
tous à des conclusions bien différentes. Hal-

ler (287) ne pouvait pas trouver de meil-
leures raisons à l'appui de son opinion, que
d'admettre que l'œuf entier est une partie

du corps delà mère, et ([ue, les animaux
formant une chaîne non interrompue depuis

le polyiie jusqu'à l'iiorame, si le polype se

dévelô[)pe directement de la substance d'un
seul auli'e polype, il ne peut en être dilfé-

remment pour l'homme; c'est-à-dire que ce

dernier doit se développer directement et

uniquement sur sa mère. Ne pouvant conci-

lier avec cette première supposition les res-

semblances du lils avec le père, non-seu-
lement dans la génération ordinaire, mais
dans la production des hybrides et des mu-
lets, le même physiologiste (288) était forcé

de soutenir cette hypothèse par une autre. Il

admettait donc avec Bonnet (289) que l'élé-

ment mâle est une nourriture, et qu'à ce

titre elle n'est pas sans importance; car sa

nature peut introduire des modilications con-
sidérables dans le développement du petit

être qui est censé préexister dans l'ovaire.

Nous savons aujourd'hui si, comme le

croyaient Swammerdam (290) et Spallanzani

(i87) Elemcnla phyxi(}logiœ, t. VIH, p. 93.
(-288) Ohd. cit., t. Vlll, p. 17">.

(289) Considir. sur tes élres oryav., § GG, 31.

(290) l'roUr. gciier., p. 21 ;
— Hist. gen. iusecl.,

pag. 4G.

(291) F.xp. potf xervir à Vhhloire de la Genèse.

(292) Di.-isert. epist. de form. pulli in ovo, pag. 2;
Luudon, 1G73.

(291), la tache noirâtre de i œuï oe grenouille
non fécondé est vériialilement l'embryon.
Comment donc Malpighi (292), Croone (293),
et tant d'autres, tout en esquissant les pre-
miers linéaments du poulet, iiouvaient-ils
méconnaître l'époque de ces formations et
admettre, contre le témoignage de leurs sens,
la préexistence dans l'œuf de ce petit être à
la création duquel ils assistaient.

Pour les speriiiatisles, parmi lesquels nous
devons signaler Mohrenheini (29i) , Dar-
win (295), et généralement tous ceux qui
s'occupèrent, avant notre époque, des sper-
matozoïdes (29(>), tels que Leuwenhock,
Hartsœker, L. Hamm, Boerhaave, Keil,
Cheyne,Ch.Wolf, Lieutaud, Gautier, Audry,
les mêmes objections se présentaient, notam-
ment celle de la ressemblance du fruit avec
sa mère.
Là ne se bornaient pas les hypothèses is-

sues de la préexistence. Quel que soit le lieu
d'oil l'on fasse provenir l'indivitlu nouveau,
de l'œuf ou de l'élément mâle, ou de tous
les deux à la fois, si l'on admet sa préfor-
mation , il faut bien supposer aussi qu'il

était contenu non-seulement dans les pa-
rcnls, mais dans les parents des parents, et

l'on arrive ainsi de toute nécessité au sys-
tème de l'emboîtement. En efl'et, si les ger-
mes de tous les êtres ont été créés simulta-
nément, c'est-à-dire par syngfyièse (expres-
sion opposée à celle d'épigénèse), on ne peut
faire à leur sujet que deux hypothèses se
rapportant elles-mêmes directement à celles

des métamorphoses et de l'évolution. La
syngénèse suppose-t-elle le mouvement des
germes, leur entrée et leur sortie des corps,
en un mot la métempsycose matérielle. S'il

est permis d'accoupler ces deux mots, elle

conduit à la méiamorphose, à la dissémination
des germes, à la panspermie (Buffon). Sinon
elle entraîne l'hypothèse de l'inclusion des
germes les uns dans les autres , depuis le

premier homme créé jusqu'aux clerniers de
ceux qui doivent disparaître de la terre ; en
un mot, le système de Yembnitement {involu-
tio, par opposition à evolutiu).

S'il est inutile de combattre la pansper-
mie et les idées déjà citées de Butfon siu- la

dissémination des germes, les moules inté-
rieurs, la génération des infusoires et celle
des autres animaux, il l'est presque autant
de réfuter le système de l'emboîtement.
Suivant que les idées d'ovisme ou de sper-
malisme ont prévalu dans la science , la

première femme ou le jnemicr homme aurait
dû porter les germes innombrables de l'espè t

humaine tout entière. Si celte opinion n'a-
vait été, encore vers la fin du dernier siècle,

soutenue par Bonnet et admise même i)ar

Haller (297), elle ne mériterait seulement pas

(295) Dans Bmcii, t. III, p. 3C.

(291) Dissert., sistens novam conccpliuiiis liislo-

riani, p. 12.

(295) Zoonomiœ, t. II, p. 270.

(290) Voy. II\LLER,i7em. pliysiol., t. VII, p. 557;

t. VllI, p. M el suiv.

(297) Okv. cit., t. Vlll, p. 157.



S8l GEN DAMTIlilOPOLOGIE. GEN 583

(l'être mentionnée. L'expérience no l'aurait

jamais créée, car elle est aussi contraire au\

données de l'expérience qu'aux résultats de

""observation. Elle dériva donc de la philo-

sophie, et l'on peut dire cpie Bonnet l'em-

prunta h LeiliJiitz. En elfel, d'après Leibnilz,

hors l'intervenlion toute-puissante clu Créa-

teur, rien ne commence, rien ne finit ; dans

l'ordre naturel des choses, il n'y a point de

génération, de même qu'il n'y a point de

même : l'être que nouscroyonsvoir se former
seulement sous nos yeux était invisible

;

quand nous disons qu'il nait, il no fait cjue se

dévelo|)per ; tous les êlres existent et préexis-

tent, tous datent d'une même époque, à

laquelle le premier être formé contenait en
soi tous les germes de son expèce emboîtés
les uns dans les autres : tous les hommes
actuels ont été dans leurs ancêtres jusqu'à
Adam.
Tout en rejetant les hypothèses de l'évolu-

tion et de l'emboîtenient, c'est-à-dire de la

préexistence des êtres à un état plus ou
moins parfait dans le corps de leurs parents,

on peut supposer que la matière du germe
soit préformée, mais que cette matière ait

besoin de subir, au lieu d'un simple accrois-

sement , une véritable élaboration pour
atteindre le terme d'une organisation nou-
velle. Tel est, à proprement parler, le sys-
tème de Vépigénèse, dont les principaux fon-
dateurs sont Needham, AYolft'et lîlumenbach.
Dans ce système, on admet (|u'au lieu de

se développer en grandissant, ou do dériver
de cjuelqu'une des parties principales et

préexistantes d'un embryon en miniature,
toutes les portions des divers appareils et

des divers organes se produisent, se dévelop-
pent d'elles-mêmes dans la matière amorplie
organisable, se raccortlententreelles, et cons-
tituent enfin l'individu nouveau. Mais comme
l'état actuel de la science ne permet plus de
méconnaître que le germe est réellement une
production de l'imliviilu sur lequel il se

développe ; que, chez les animaux doués de
sexes, il n'est véritablement constitué qu'a-
près la fécondation, le système de l'épigé-

nèse s'associe naturellement à celui do la

postformation, avec lequel ou l'a même
quelquefois confondu, et cette association
constitue, on peut le dire, la vraie théorie de
la génération.

II. Le système de la postformadon au
germe_ et de l'e'pige'nèse suppose donc que le

germe résulte, chez l'honune, tie la fusion
préalable de l'élément mâle et de l'élément
femelle, que la matière organique ainsi cons-
tituée est seule propre h devenir le siège du
travail de dévclii[)p(iiiont embryonnaire, et

que ce développeuient lui-même, sans pro-
céder d'une partie plutôt que d'une autre,
s'exerce sur la matière organisable , de
manière à les former toutes simullanément
ou successivement, la diversité infinie des
phénomènes étant d'ailleurs subordonnée

toujours à une admirable unité do plan.
On ne peut pas dire que tel système ou

appareil embryonnaire soit produit par l'un

ou par l'autre de ces éléments ; que, par
exemple, le spermatozoïde forme le système
nerveux et animal du nouvel être, tandis que
l'élément femelle formerait son système di-
gestif ou organique. Il y a entre l'œuf et

l'élément mâle une fusion beaucoup |)lus

intime, et dont le caractère nous est, à vrai

dire, inconnu. Mais ce que l'on voit indubi-
tablement, c'est la création, en queliiue sorte

indépendante, des divers organes aux dé-
pens du fontls commun de matière organi-
sable qui résulte de cette union. Ces organes
sont, dans le principe, tout ditférents de ce
qu'ils seront i)lus tard ; il en est qui, après
avoir accompli certaines fonctions , dispa-
raîtront sans retour pour faire place à d'au-
tres, et amener le germe, de progrès en
progrès, à l'état d'embryon, de fœtus, d'ani-

mal parfait.

Wolff ^298) fut, à proprement parler, lo

créateur de l'épigénèse, en affirmant qu'il

voyait les organes se créer, les vaisseaux se
former, les parties solides enfin naître petit

à petit du li(iuide organisable. Les travaux
de tous les embryologistes de notre époque
confirmèrent et étendirent considérablement
ces observations, que Serres (299) s'est ef-

forcé de rapprocher pour établir la vérité
du système de l'épigénèse, et l'opposer à
celui des préexistences. Seulement il im-
porte peu à la valeur de ce système que la

direction du développement embryonnaire
soit centripète, comme Serres l'a soutenu,
au lieu d'être centrifuge ; et elle n'est eu
réalité ni l'un ni l'autre.

Quant à Yesscnce de la génération, elle

nous est sans doute inconnue au même litre

que celle de la nutrition, dont la reproduc-
tion partielle et la procréation ne sont, pour
ainsi dire, que des dérivations ou des modes
plus élevés. La force qui reproduit un être
orgvinisé n'est pas plus mystérieuse cpie celle

qui entretient sa vie. Elle détermine à elle

seule et dans le même but, les phénomènes
nutritifs et les phénomènes générateurs. La
force essentielle de Woltï (300) n'explique
rien de plus.

Faut-il, avec le même physiologiste (301),
regarder la fleur comme une feuille modi-
fiée, incomplète, dont la formation se rattache
au défaut de sucs qui cessent d'affluer à
l'extrémité terminale de la plante, et le pol-
len connue une substance nutritive portée
au plus haut point de perfection, arrivant
du dehors à la partie susceptible do végéter
et déterminant en elle lo retour de la végé-
tation, de même que le sol dans lequel est

déposé un bourgeon détermine la végétation
de celui-ci ? Faut-il, toujours avec WolfT,
jioursuivre l'analogie et voir dans l'ovaire lo

point où la végétation s'arrête, une sorte de
bourgeon terminal dont le développement

(298) Theorin gemralioiiis, p. 08 el suiv.; Ilaîlc

1774.

(299) Précis d'imiit. traitsceiu!. ; Paris, I8i2.

('Ofl) Oiiv. cit., p. 98.

I7A)U Oiiv. cit., p. 55, 81, 133.
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a été suspendu, et qui n'alteiul que l'in-

fluence de la fécondation pour recouiraencer à

croître de nouveau, lorsque l'élément mâle
y aura remis la nutrition en vigueur ?

Mais au lieu d'être des produits incom-
plets, les éléments reproducteurs paraissent

être au contraire des formations d'un ordre

plus élevé ; au lieu d'être le terme de la

végétation des individus sur lesquels ils se

développent, ils sont plutôt le point de
départ d'une végétation nouvelle, plus ac-

tive, capables non-seulement de vivre, mais
de s'individualiser et de reproduire à eux
seuls un nouveau tout organisé et vivant.

C'est bien moins des ditl'érences que des
analogies q>i'il faut voir entre le bourgeon
et la tleur. Si le bourgeon sullit à la mono-
génie, il n'en est pas de môme de la repro-

duction des animaux qui ont des sexes
;

chez ces derniers, le bourgeon pourrait re-

produire l'individu, comme il arrive chez
les végétaux , mais non pas l'espèce. La
fécondation a pour but la formation d'une
sorte de bourgeon commun, qui participe

des qualités du mâle et de la femelle ; car

le mâle et la femelle, par les éléments qu'ils

fournissent, prennent une part égale à sa

constitution.

La génération est donc une continuation,

un excès de la nutrition, mais en un sens dé-

terminé, c'est-à dire dirigé en vue de l'ac-

croissement de l'espèce et non plus de l'in-

dividu.
La puissance qu'ont les animaux de se

comj>léter, en re[)roduisant les organes qu'ils

ont perdus, marque l'intermédiaire entre la

faculté de conserver leur vie et celle de se

reproduire en totalité. La vie entretenue
dans rindividu par la nutrition semble se

continuer dans l'espèce par un dérivé ou
mode particulier de la nutrition elle-même.

En un mot, la reproduction est à l'espèce ce

que la nutrition est à l'individu (302).

Tandis que cet excès de nutrition en un
sens déterminé, dont le but est la rénova-
tion de l'individu, peut s'opérer sur la |>lus

grande partie île la surface du corps, chez
les êtres inférieurs, il se localise dans quel-

que point tléterminé chez les animaux d'un

rang plus élevé et d'une organisation moins
imparfaite. Enfin chez les êtres supérieurs,

les éléments propres à assurer la continua-

tion de la vie de l'espèce, de concert avec

rindé[)endance du germe, ne sont pas seu-

lement localisés, ils sont encore iiortés par

deux individus distincts, sont doués jirolia-

blement dé propriélés différentes, et deman-
dent h être jointe pour se compléter. Le but

]irin(ip<d de cetic division du travail reiirti-

ducteur, dans la génération par le concours
des sexes, parait être, comme le fait remar-
quer J. Millier (.'303), d'élever le produit au-
dessus des limites de l'individu, pour le

faire arriver h celles du genre et de l'espèce.

GÉNÏillAïlON SPONT.VNÉE. — La géné-
ration est la fonction par huiuelle les êtres

vivants se reproduisent. C'est par elle que
les animaux créés se perpétuent et que leurs

espèces se conservent.
Cette fonction s'accomplit, dans l'espèce

humaine , à l'aide d'une série d'actes dans
lesquels les deux sexes interviennent. C'est

de la même manière, c'est-à-dire à l'aide

de deux sexes, que se reproduisent un grand
nombre d'animaux, soit que leurs sexes res-

tent séparés et distincts c>3mme chez l'homme,
soit qu'ils se trouvent réunis chez un seul

individu, lequel peut alors renq)lir à la fois

le rôle du mâle et celui de la femelle.
Mais, chez plusieurs autres êtres, dont l'or-

ganisation est moins parfaite, il n'y a pas de
sexes. L'individu unique, qui dans ce cas

constitue l'espèce, peut se reproduire par
des œufs ou des spores, susceptibles de se

développer d'eux-mêmes ; par des gemmes
ou bourgeons, qui se développent en partie

avant de se détacher de la mère ; ou même
par la scission d'une partie du tout, ]ilus ou
moins considérable, et qui se complète pen-
dant ou après l'acte de sa séparation. Ces
trois modes coexistent chez certains êtres

inférieurs, et même, à ce qu'il parait, se

rencontrent quelquefois chez des animaux
dont les sexes sont distincts.

On a admis enfin, mais sans preuves suflî-

santes, que plusieurs animaux, surtout les

plus inférieurs, peuvent se créer de toutes

pièces. On a cru que l'assemblage d'atomes
inorganiques, ou de particules provenant
d'êtres oi'ganisés, morts ou vivants, pouvait
donner naissance à des animaux variables

de forme et de structure suivant les circon-

stances; ne provenant pas, comme les autres,

de parents semblables à eux; susceptibles,

en un mot, de se former spontanément par-
tout oij se trouveraient réunies des condi-
tions favorables à leur développement.

Il convient d'examiner d'abord ce qu'il

faut penser de cette hypothèse, et comment
il faut interpréter les faits et les expériences
qu'on a invoqués en sa faveur.

La question des générations spontanées ou
de riiétérogénie, la question la plus vaste de
l'histoire naturelle, et les conséquences que
doit amener sa solution, ne vont à rien moins
qu'à intéresser les doctrines les plus élevées
cle l'ordre social. Il ne faut point se le dis-

simuler, l'homme de la société, quoi qu'en
ait dit le philosophe de Genève, est toujours
l'homme de la nature, et quand vous agitez

une grande question naturelle, vous devez
rencontrer nécessairement la société. Or
voici où nous mène l'admission, d'ailleurs

incompréhensible, des générations sponta-
nées. S'il peut exister des êtres sans parents,

qu'est-il besoin de rechercher s'il y a jamais
eu un premier père? Et cette question étant

omise, il n'est plus nécessaire de reconnaître
qu'il y a eu une création ; il sutfit de croire

que tout est dans tout; que « l'univers, l'en-

semble des choses, la somme des j)iiéno-

mènes, est la réalité phénoménalisée; enfin.

(")02) Lm,i.i:mami,

2' série.

nul.. I. \V, p. ".(17, (r>i\r>) Maiiufl de ;)/iy,v("(i/. II. p. or.s, niiil
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que la r(f'alilé agissante, l'existence absolue,

la force infinie, la véritable cause de l'uni-

vers, ce qu'on a appelé natura naturans,

l'Ame du monde, est Dieu. » (IknDAcii, Traité

de physiologie, t. I, p ^.) D'où il faudrait

conclure que le panthéisme est la plus ra-

tionnelle de toutes les doctrines relatives à

la constitution et à la conservation de l'u-

nivers.

On doit entendre par génération spontanée,

ou pur les expressions é(piivalentes de gé-

nération primitive, primigcne, originaire, di-

recte, équivoque, dhétérogcnie (lUu'dach), de
spontéparité ( Dugès )

, » toute production
d'être vivant, dit Jkirdach (30'i-), qui, ne se

rattachant ni pour la substance, ni pour l'oc-

casion, à des individus de la môme espèce,

a pour point de départ des corps d'une autre

espèce et dépend d'un concours d'autres cir-

constances. C'est la manifestation d'un être

nouveau et dénué de parents, par conséquent
une génération primordiale, une création.

Nous la reconnaissons, ajoute le même phy-
siologiste, partout où nous voyons paraître

un corps organisé , sans apercevoir un autre

corps de même es|)èce dont il puisse procé-
der, ou découvrir dans celui-ci aucune partie

apte à opérer la propagation. »

Aujourd'hui, d'après les expériences que
nous citerons plus tard, il semble absurde
de soutenir que de la matière inorganique
puisse naître spontanément un être organisé,

tt renouveler ainsi la fameuse hypolhèse
des atomes d'Epicure. Aussi, la plupart des
partisans actuels de la généralion sponlsnéo
pensent-ils que c'est seulement de la matière
organisée que peuvent naître de nouveaux
animaux, soit qu'ils se créent dans des corps
organisés morts et en décomposition, soit

qu'ils prennent naissance dans l'intérieur

des corps vivants. Le plus grand nombre
borne môme à ce dernier cas la possibilité

de la génération spontanée ; car, pour les

infusoires, la question paraît plus avancée
que pour les entozoaires, chez la plupart
desquels, d'ailleurs, on a pu aussi saisir un
autre mode de génération. Mais, avant d'en-

trer dans l'examen de ces faits, il est bon de
présenter un tableau des vicissitudes par
lesquelles a passé cette supposition, et de la

carrière qu'elle a fournie dans la science,
avant d'arriver jusqu'à nous.

Loin d'être nouvelle, la doctrine des gé-
nérations spontanées remonte à la plus
haute antiquité; on peut même dire qu elle

fut une erreur généralement répandue chez
les anciens. Epicure, on le sait , prétendait
que la terre avait tout produit. Aristote (^05)
n'allait i)as si loin, mais il disait encore
que « tout corps sec (jui devient 7iumide,
et tout corps humide qui se sèche, produit
des animaux, pourvu qu'il soit susceptible

de les nourrir. » .\insi , il faisait prove-
nir plusieurs poissons du limon ou du sa-

ble (30G) ; les chenilles, ces petits vers qui
se transforment en animaux volants, des
feuilles vertes, et notamment des feuilles
de chou (307) ; les poux , de la chair (308) ; les

puces, de la fermentation des ordures (30<j);

les vers, de la chair corrompue et du fro-
mage, etc. En un mot, tous les animaux
dont la génération lui était inconnue , il les

faisait naîîre des endroits où on les ti'ouve. Il

attribuait la puissance formatrice à la cha-
leur, à l'air, à l'humidité, jouant le môme
rôle que les humeurs et la chaleur animale
dans la génération par sexes. Avant lui, et

même longtemps après, on attribuait encore
à la terre la formation des serpents, des
rats, des taupes ; à la boue des étangs, celle

des grenouilles et des anguilles; à la car-

casse d'un bœuf ou d'un autre animal , celle

des abeilles; aux fruits véreux, aux bois,

aux viandes pourries, celle des vers, des
mouches et de divers insectes. Cette idée
de la création journalière d'êtres vivants
venus de la corruption , née à l'origine
môme de la pliilosophie, est souvent expri-
mée par les anciens et se trouve reproduite
dans un grand nombre de leurs ouvrages.

Mais, comme il sera facile de le démon-
trer, h mesure qu'on a approfondi la ques-
tion, on a vu la plupart des cas présumés
de généralion S|ionlanéc s'expliquer l'un

après l'autre d'une manière plus zialurelle,

et rentrer successivement dans la règle
commune.

C'est seulement au xvii' siècle que des
idées vraies sur ces générations douteuses
commencèrent à se substituer aux erreurs
des anciens. Un si grand progrès fut dû à la

fameuse Académie del Cimento, qui ne dura
que neuf années, mais se rendit immor-
telle.

Uedi, l'un des illustres memlires île cette

académie, démontra, à l'aide de nombreuses
expériences sur la génération des insectes,

que les vers ne naissent pas spontanément
(les chairs putréfiées. Ayant recouvert d'une
gaze des viandes en voie de |iutiél'action,

Uedi remarqua qu'il ne s'y dévclupp.iit plus
de vers, mais il vit les mouches, adirées par
l'odeur, venir voltiger autour d'elles et

pondre leurs œufs sur la gaze môme, dans
les [loints les plus rajiprochés de la chair
qu'elles ne pouvaient atteindre. Le mérite
de ces expériencesnous échappe aujourd'hui,

parce que nous ne concevons ])as (pie la

corruption puisse engendrer un animal par-

fait comme un insecte ; mais leur impor-
tance était grande, il y a deux siècles. L'ex-
péj'ience que Rcdi avait faite sur la viande,
en la mettant dans des vases clos ou la re-

couvrant de gazes très-fines, il la répéta aven
un i)areil succès pour le fromage et pour
plusieurs autres matières qui donnaient
lieu à la contestation, et dès lors il fut évi-

dent, pour tous les bons es|irits, que c'é-

(504) Traité de physiologie, Iradiirtion île Jnur-

daii, t. I", p. 8.

(505) Histoire des unimiiux , li;ul. tic ('..nimis,

l. 1", p. 515; Paris, 1785.

l)ïCTio>-v. n'A Miiuoi'oi.ouïe.

(50(i)
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îaieni les insectes et non les matières cor-

rompues qui produisaient les vers.

Telle 6tait la conclusion de cet ohserva-

leur (310) : car il dit que « les vers qui nais-

sent dans les chairs y sont produits par les

mouches et non parces chairs mômes. »

Redi (311) fut aussi le premier à démon-
trer que, chez les entozoaircs eux-mêmes,
ou, comme il les appelle, chez les animaux
qui vivent dans d'autres animaux, on trouve,

comme pour tous les autres, des niAles,

des femelles et des œufs ;
qu'en un mot,

chez eux, la génération ne s'eifectuc pas

d'une manière diffcrcnte de colle qu'on oh-

serve communément.
Cependant Redi, tout en dévoilant et dé-

truisant de nombreuses erreurs, en connuet

lui-même quelques autres : il semble ad-

mettre, par exemple, mais Ji regret, cpie les

animaux des çialles d'arbres pourraient bien

venir par génération spontanée.
Valisnieri (312) continua Redi , en dérou-

vrant la génération par sexes chez plusieurs

autres iuscctes, notamment les œstres : de

plus, il fit pour les entophy tes, c'est-à-dire les

larves vivant au sein des végétaux , ce que

Redi avait fait pour les entozoaires.

Mais c'est Swammerdam (313) qui nous a

révélé le plus de merveilles sur la généra-

tion des insectes : après avoir si bien observé

et décrit leurs métamorphoses, on conçoit

qu'il ne pouvait pas admettre leur formation

spontanée.
Plus tard, Réaumur popularisa les belles

découvertes de Redi, Valisnieri, Swammer-
dam. « Pour ce qui est notamment des fruits

véreux, il y a deux cents ans, dit Hénu-

nuir (3H), cju'on n'avait point surpris dans

leur opération ces mouches qui dé[iosent

leurs œufs dans les fruits; et quand on
voyait un ver dans une pomme, c'était la

corruption qui l'avait engendré. Maintenant

il est bien prouvé au contraire, que le ver

est la cause de la corruption du fruit. »

On verra bientôt cpic vers la même épo-

que, où Redi, Swammerdam et Valisnieri

l)ortaient les premiers coups à l'hypothèse

des générations spontanées, Harvey con-

cluait, de ses nombreuses observations, son

axiome, devenu si fameux depuis : Omne vi-

rnin ex ovo. Cependant, par ces paroles

,

Harvey n'entendait pas dire autre chose

sinon que les mammifères viennent d'un

(cuf, comm.e les oiseaux. C'était, sans doute,

un très-beau résultat de ses recherches d'é-

tablir que les vivipares étaient au fond

ovipares. Mais Harvey ne connaissait pas la

génération des animaiiv inférieurs, notani-

uient celle des insectes : or, c'était surtout

et presque exclusivement pour ces animaux
([u existait l'erreur des générations équivo-

(lues; c'était là qu'il fallait la combattre, et

Redi, le premier, avait entrepris cette tâche

avec bonheur.
La production, quelquefois si prodigieuse,

des poux sur le corps de riiomme et divisrs

autres animaux, était, pour ainsi dire, le

dernier retranchement derrière lequel se

fussent réfugiés les partisans de la généra-
tion primitive. Aujourd'hui on sait trop
qu'elle ne sort pas de la règle commune,
pour que les fauteurs île l'hétérogénie jniis-

sent admettre ce mode de reproduction chez
ces animaux et chez les espèces qui s'en

rapproclient. « Les acariens, dit Dugès (313),

qu'on trouve quelquefois en parasites chez
1 liomme, dans la gale [sarcoptes], po>ivanl

passer d'un individu à un autre et se mul-
tipliant avec rapiilité, comme le prouvent
ceux qui fourmillent sur les oiseaux et les

insectes {(knnanysses et gamases), ne peuvent
être attribués à une génération spontanée,
plus rationnellement que les insectes para
sites, les poux de la tête ou du pubis, qui

certainement ne s'engendrent pas d'eux-
mêmes, mais dont la propagation est singu-
lièrement favorisée par la malpropreté et

l'incurie. »

Après les travaux du xvii' siècle, dont
nous avons parlé, il semblait qu'on ne pou-
vait plus admettre de création fortuite. Mais
l'esprit humain est comme fatalement entraî-

né à se répéter lui-même, et les erreurs
reparaissent avec le temps comme les véri-

tés; aussi, quand cette vieille hypothèse
des générations spontanées paraissait crouler
de toutes parts, une raagnifiiiue dérouvcrto
vint lui prêter un nouvel appui. Avec le mi-
croscope, Louwenhoek (31(j) découvrait en
1075 les animaux invisibles à l'œil nu, e'

jiour cela nommés microscopiques, dans les

eaux [iluviales et dans d'autres liquides.

Plus tard, Needham (317) montrait que, si la

putréfaction ne protluit pas d'insectes, elle

îait du moins naître, dans toutes les infu-

sions renfermant des matières en décompo-
sition, de petits animalcules jusqu'alors

inconnus, mais qui furent aussitôt l'olyet

de mille recherches, et cpie Wrisberg (318)
désigna ]iour la première fois, en 1700, sous
le nom d'in/'iisuires.

Si l'on verse, en effet, de l'eau sur des
substances animales ou végétales, et si l'on

expose le tout à une douce température et h

l'influence de l'air et de la lumière, on voit

apjiaraître, peu de temps a])rès, au milieu
de la décomposition et de la dissolution de
ces matières organiipies, des végétaux très-

"(10) Kspcriciize niloriio alla yoicnnionc (Icijt'bi-

'i. 1008, irail. de la Collcclioii acnûémujuc, l. IV,

'«20.

rMI) Ossemiiiom iulnnin nii niiiinnli tii'Ciiti clii-

iiit-niio ucfili (iiiiiiinH fifculi, ItiSl.

Tt\'î) IHiitoii'i (m yi<d})i<ihi e l'iiiiio inlonti) la

iiisii orujhic (H molli iiisclli; Vi'iiiso, 1700.

.">ir>) iribliit imlHiw , scit liiatoria inscclonim ;

il. l'iniiç.; dans C.ollccl. netid. , loni. V, pail.

(Til 1) IaIUcs à un Awi-riciiin, IcUrc 0, p 4'i.

(5 1 .')) Trc.iu' iL' phriatuliufie couiparcc de l'ho iiiiiie et

f/c'.s iinimaux; .MoiUpVlliiT,' IS.'.i), l. 111. )). -iO'i.

(j1(>) Anntomid cl coiiipil:iiio iionnnllonini ii.i!iii;r

invi^ibiliitm, olc. : Lrydi', IGSj, cl Opéra oviiiiii, scu

(iicaiin iiiilurn'; l.cyilc, ll'l-î.

(."17) An (iicoiiiil of suiiie iiew mie osropiciil di.-,co-

vciics; r.oniloi), I7'i.";.

(.")IS) De l'iiiiii'i/niHx iiifiisniiis snliira o/i.si'ii'.i/io-

)iuiii: (liiMiiiii^ii". I7ii"i.
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simples, tels que des moisissures, ou de très-

peliti animaux, d'une simplicité ori^nniquc

apparente, visibles seulement au microscope,

({•uelipiefois môme k un très-fort grossisse-

ment, ce qui n'empêche pas que l'or^^anisa-

tion de j/lusieurs d'entre eux ne soit fort

compliquée. C'est à ces êtres nouveaux
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d'hisloirc naturtlle
, j)ul)lié sous la direction

de M. Cil. d'Orhigny (1832), a cru devoir
soutenir la tlièso des génemlions sponta-
nées. Il l'a présentée avec l'ajjiiareil d'une
érudition qui peut iiaraître .spéiieuse aux
esprits superficiels. Sans doute si l'auleur
avait eu de meilleurs arguments, il les au-

qu'cst resté le nom d'infusoires, qui exprime rait fait valoir. Nous devons donc regarder
la principale condition de leur existence, son travail comme réunissant toutes les res-

Leur apparition ne semblant précédée de sources des partisans de cette théorie du
celle d'aucun être semi)lal)le à eux, ni même iianthéismc maiérialist?. En faisant voir ce

d'aucun être jouissant d'une vie i|uelconque, (ju'il y a de hasardé , de téméraire, de faux,

on suppose qu'ils se forment de toutes piè- dans toute cette argumentation de M. Cé-
ces, h l'aide de l'eau, de l'air et des matières rard, nous aurons donc renversé ce triste

en infusion, c'est-h-dire (pi'ils naissent par système.

une génération spontanée; erreur que Buf- « Quand un naturaliste, dit M. Gérard,
fon devait soutenir plus tard de toute la jette dans la science une proposition neuve,
gloire de son nom et de tout le prestige de hardie, en apparence paradoxale, on s'étonne

son style.

L'existence de ces infusoires , l'obscurité

de leur origine et de celle de quelques ento-

zoaires , sont les seuls motils qui fassent

admettre aujourd'hui encore la génération
spontanée par des autorités scientifiques,

dont le nom demande qu'on ne la rejette pas

siuis la soumettre à un examen sérieux.

Ainsi, elle est professée par [)lusieurs natu-

ralistes, Biirmeister (319) entre autres, pour
l'acarus de la gale, les poux, etc. Burdacli

ne l'admet, d'une manière absolue, queiwur
les infusoires; comme si, parre (ju'ils sont

sim[!les, ils n'en étaient pas moins des ani-

maux, et comme si la génération spontanée
n'était pas tout aussi diHicile à comprcmire
à leur égard qu'à l'égard de tous les êtres.

Pour ce qui est des autres animaux, tantôt

Biirdach (320) va jusqu'à croire que certains

poissons, qu'on trouve dans des étangs sur
des montagnes, peuvent y naître spontané-
ment; tantôt il refuse d'admettre, malgré
l'analogie tles deux ordres de faits, la géné-
ration spontanée des crapauds qu'on a trouvés
dans des ai'bres ou dans des murailles. Com-
ment admettre l'hétérogénie dos uns, quand
on rejette celle des autres? Diigès (321)
croyait à la spontéparité, et il faisait même
jouer à l'électricité, dans ce mode de géné-
ration, un rôle qu'il n'est pas besoin de réfu-

ter aujourd'hui. « L'électricité moléculaire
ou de contact, dit-il, qui préside aux cristal-

lisations minérales, qui de même agite évi-

demment les matières organiques en fermen-
tation, ne peut-elle être considérée comme
constituant l'agent vital de certains agrégats
nouvellement formés, vivifiant ainsi ces ani-

maux sans système nerveux ([uo Lamank
nommait apathiques? Lamarck admettait (]ue

ce sont les impondérables généraux (lui

tiennent lion d'agent vital à ces animaux et

les organisent. Otton-Frédéric Mùller (322)
déclare (|uo les infusoires se forment ex
iHolectilis hrulis et qnoad sensum nosiruin
iiiotij<iniris.

M. (icrard , auteur de l'article Générulion
spontanée dans le Dictionnaire xinitcrad

de son audace, et s'il est seul on le honnit;
mais en a-t-il plus tort pour cela ? (jaliléc

ne demanda-t-il pas pardon à genoux d'avoir
dit que la terre tourne? Lamarck n'encou-
rut-il pas l'animadversion des systématistes
pouravoirosé êtrephilosopliejusqu'au bout?
Et sa défense, éloquemment prise par un
naturaliste philosojihe, M.Isidore Geoffroy,
l'a-t-elle lavé du reproche d'être un rêveur?
(ioëtlie ne se plaignit-il pas d'être seul in-

compris quand il révéla ses travaux admi
raldes sur la structure vertébrale de la tête.

Et (jeoU'roy Saint-Hilaire ne lutla-l-il pas
toute sa vie et n'a-t-il pas légué à ses suc-
cesseurs des combats plus rudes encore pour
avoir vu au sein de la nature organique
autre chose que ce qu'y a voulu trouver
l'école timorée ?

« Or, parmi les questions controversées,
celle de la génération spontanée est une des
plus vivement attaquées. Il y a vingt ans
qu'elle est délaissée et représentée comr.ie
une théorie dénuée de sens, enfantée par
des cerveaux en démence. On s'étonna môme
qu'elle trouvAt place dans ce Dictionnaire;
mais son omission dans un ouvrage qui tloit

com|)ler parmi les œuvres de philosophie
naturelle eût été une lacune im[iardonnal)le.
Seul au milieu des opposants , je n'eusse pas
reculé devant une tâche ardue, mais d'autant
plus importante qu'elle est la pierre angu-
laire de la |ihiloso|)hie naturelle; je me sen-
tais assez de courage pour le faire, sûr do
trouver le chemin de l'esprit de quelques
penseurs; mais, loin d'être seul , j'ai pour
caution les hommes les [ilus éminentsde la

science parmi les anciensetlesmo(lernes,ei
je puis n;'appuyersur leur autorité. Buffon,
(luéneau deMontbéliard, Needham , Priest-

lev, Ingcnhouss, Gleicen , Stcnon , Baker,
Wisberg, Fray, Werncr, Pallas, O.-F. Mùl-
ler, Biaun, Budolphi, Bremser, Gœzc ,

Crosse, Tiédemann , Treviranus, Bauer ,

.1. !\Iïdler, Biirdach, Carus, Okcn, Eschricht,
linglier, Allen-Tliomson , De Lamétherie .

Cabanis, Lavoisier, Lamarck, Saint-Amans,
l'ni[iin. Desmoulins, Bory de Saint-Vin~

(r>in) llnii,lb:ieli(lcrniloiiiolo(iii-; lîcriiii, 170o.
(")'20) Truite (/(,' \>lnj^iulu(i'u\ I. I", p. •ii'i. W--) l'iirs i , inniiuiiiiuii iiiiusorinru

iyi\) Tntilé (le pliijiiolvijie conifunce de riiomiiie liistoriii; t'.opcnliagiic cl l.cipsicli, 1773.

elilesniihiifinx ; Monlprllicr, ISÛO, lome III, page lîili.

('yii) Pars l , Atiiinalinni iiilusorinrum succincla
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cent, DumflS.Dugès, Ead. Desiongc^liamps,

Dujarfciin , etc. , ont nettement formulé dans

Isurs écrits leur croyance à la génération

spontanée. Cette croyance, mêlée jadis à

de graves erreurs, à des préjugés ridicules,

a été celle des philosophes anciens qui

avaient déjà dit : Corruplio unius est gene-

raiio allerius : elle n'est donc arrivée jus-

qu'à nous qu'après d'importantes rectitica-

tions; mais elle" n'en est devenue que plus

positive.
« Pour procéder méthodiquement dans

l'élucidalion d'une question de cette impor-
tance, je citerai certains passages des écrits

de quelques-uns des naturalistes que j'ai

nientioiuiés ci-dessus, afin 'de prouver que
cette théorie si conlroversée est la pensée
d'une école qui se reproduit idcntiiiue à

travers le temps. lîuffon, non pas le natu-

raliste poëte, mais le philosophe, a dit

(t. IV, p. 335, Suppléments) : « Il y a pcut-
« être autant d'ôtres, soit vivants, soit végé-
« tants, qui se •eproduisent par l'assemhlage
« fortuit des moléculesorganiques, qu'il y a

d'animaux ou de végétaux qui {)euveni se

« reproduire par une succession constante de
« générations (p. 337); plus on observera la

« nature, plus on reconnaîtra qu'il so produit
« en petit beaucoup])lus d'ôtres de cettefaçon
« ( la généialion spontanée) que de toute au-
(' tre.On s'assurera même que cette manière
X de génération est non-seulement la !>lus

< fréquente et la plus générale, mais la plus

« ancienne, c'est-à-dire la première et la plus

« universelle. » Son idée fondamentale; par-

tagée par l'école allemande, et qui mérite

an mûr examen, bien que je ne la croie pas

exacte, est (liist. nut., t. il, p. 120) « qu'il

'i existe une matière organi;juc animée, uni-
K versellement répandue dans toutes les subs-
i^ lances animales ou végétales, qui sert

« également à leur nutrition, à leur déveloii-

« peraent et à leur reproduction. »

a L'opinion de Butfon sur les molécules
organiques vivantes fut soutenue par Filippo

Pirri, dans son livre sur la liiproduzionc de'

rorpi organizati: et sur l'approbation de
Francecco Mira, l'ouvrage fut jugé digne de
['Imprimatur, ron licenza de' Superiori.

« O.-F Millier dit que les animalcules in-

fusoires se forment ex nwleculis brûlis it

qiioad sensum nostrum inorganiris.

« Lamarck, avec qtii je m'estime heureux
d'avoir une étroite communauté de pensée,

bien qu'à notre épo(]ue, dî jeunes natura-

listes, qui ne l'ont jamais lu. le traitent de
songe-creux, dit, dans son admirable Pltilo-

sopliie zoologique, p. SO : « La nature, à

« l'aiiie de la chaleur, de la lumière, de l'élec-

« tricité et de l'humidité, forme des géiiéra-

« lions spontanées ou directes à l'extrémité

" de cha(iue règne des corjis vivants, où se

" trouvent les pîus simples de ces corps. »

i
« Trcviranus {Biologie, t. II, p. 267 et

•V03) s'exprime ainsi sur ce sujet : la ma-
tière animale « dépourvue de forme par
« elle-mêine, mais apte néanmoins à ]irendre
ocelle de lu vie, conserve une forme déter-
u minée sous l'influence de causes extérieu-

« res, n y persiste qu'en tant que ces causes
« continuent d'agir, et elle en prend d'autres
« dès que de nouvelles causes influent sur
-< elle. »

« Ticdemann {Physiol. de l'homme, 1. 1".

p. 107) adopte d'une manière formelle l'ex-

plication de Treviranus ; il dit (p. tOO) :

« Les êtres organisés sont produits par leurs
« semblables ou doivent naissance à la ma-
'< tière des corps organisés en état de décom-
« position (p. 10i).La puissance plastique de
" la matière ne s'éteint pas après la mort ;

« elle conserve la faculté de revêiirune nou-
« velle forme etde se montrer apte à jouir de
« la vie. La mort ne porte donc que sur les in-

« dividus organiques, tandis (pie les matières
« organiques entrant dans la composition de
« ces êtres continuent à pouvoir prendre for-

« me et recevoir vie (p. lo2). Les matières or-
« ganiques qui se séparent de leur organi-
« salion (les individus frappés de mort) con-
« servent, lorsqu'elles ne sont pas ramenées
« à leurs éléments ou converties en compo-
« ses binaires, par l'action des affinités chimi-
« ques, la propriété de reparaître, avec le

'< concours d'influences extérieures favora-
« blés de la chaleur, de l'eau, de l'air et do
« la lumière, sous des formes animales ou
« végétales plus simples, qui varient toule-

« fois en raison des influences | à l'aciion

« desquelles elles se trouvent soumises. ->

« Cabanis (Rapports du moral, édition de
18.'i.3, p. 't2!), lui qui avait si loin porté le

do\ite philosophique et qui n'eut d'autre

malheur que d'ap|iartenir à deux siècles

diflerents par leurs théories et leurs lu-

mières, s'exprimait ainsi dans son Mémoire
sur la vie animale : « Il faut nécessairement
« avouer que, moyennant certaines condi-
« tions, la matière inanimée est capable de
« s'organiser, cle vivre, de sentir. »

« M. Eud. Deslongchamps dit, dans son
article sur les vers intestinaux [Encyclopé-
die mélhod; Zooph., t. H, p. 773), après
avoir com.baltu les hypothèses sur la trans-

mission des intestinaux des parents aux
enfants dans l'acte de la génération, et celle

du passage des œufs à travers les tissus :

« Aucune .de ces hypothèses ne peut donc
" rendre raison de l'origine et de la com-
n munication des vers intestinaux. Il en est

ic une dernière admise presc|ue générale-
« ment en Allemagne, ordinairement sou-
ci tenue par notre savant collaborateur

,

(c M. Bory de Saint-Vincent, et par quelques
Il naturalistes des autres régions de l'Eu-

" rope : je veux parler de la génération
'1 spontanée ou primitive, à laquelle on est

'X pour ainsi dire amené, par l'exclusion né-
« cessaire des autres. Cette question, l'une

« des plus hautes et des plus ardues de la

« physiologie transcendante, ne se rapporte
« pas seulement aux entozoaires , mais à

« plusieurs autres groupes des êtres orga-

« nisés. i>

« M. Bory de Saint-Vincent (art. Psijcho-

diaires de VEncyclopédie mélh.; Zooph., t. 1!,

p. 601), dit : « Il est bien démontré mainle-
« nant qu'il existe des créatures végétantes
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« ot mômo très-vivantes, qui peuvent naître

« spoiU'ir)éme»it sans œufs'ni germes, sauf à

« dis, araiîf'C sans se reproduire ou Jjien à

« se reproduire par division. »

« Carus {Anat. comparée, t. III, p. 13)

s'cxpriaieainsisur cette matière : « 1° Toute
« naissance, toute génération est, quant à
« son essence, la production d'une chose
« déterminée par une chose non déterminée,
« mais déterminahle... 2° Le déploiement
" spontané d'un èlre déterminé (jui naît

« d'un être indéterminé est la liy;ne primor-
« diale et en même temps le symbole de
« la vie.

« Bùrdach I^Tmitt' de plu/siol , t. I", p. 8)

formule ainsi sa pensée. « On appelle he'ié-

« roge'nie toute production d'être vivant qui,

« ne se rattachant ni pour la substance, ni
« pour l'occasion, à des individus de la même
« espèce, a pour point de départ des corps
" d'une autre espèce, et dépend d'un con-
« cours d'autres circonstances ; c'est la ma-
« nifeslalion d'un être nouveau dénué de
o parents, par conséquent une génération
« primordiale ou une création. Nous le re-

« connaissons partout où nous voyons pa-
« raitre un corps organisé, sans apercevoir
« un autre corps de même espèce dont il

« puisse procéJer, ou découvrir dans celui-

« ci aucune partie apte à opérer la propa-
« galion. » Ces naturalistes appartiennent à
une école laborieuse, intelligenie, mais qui
laisse trop à l'imagination. C'est ainsi

• (u'Okcn a Imet que tous les êtres organisés
sont composés d'animalcules microscopi-
ques, et que Reichenbach regarde les glo-
bules du sang comme des microscopiques
constituant la première famille du règne
animal.

« Dugès {Phys. co/vp., t. III, p. 207 et 208)
dit, dans son chapitre de la Sponteparité,
c'est le nom qu'il donne à la génération
spontanée : « Les objections qu'on oppose à

« la spontéparité des êtres dont il a été

« question plus haut (les infusoires, les en-
« tozoaires et les j)sychodiaires de M. Boiy
« de Saint-Mncent), nous paraissent de peu
« de valeur. 1^ On la donne comme inconi-
« préhensibte, et nous croyons avoir déjà
« assez démontré qu'elle est, au contraire,
« très-vraisemblable ; nous montrerons tout-
<i à-l'heure que c'est aux doctrines opposées
'< qu'il faut renvoyer le reproche d'être

« inintelligibles. 2" On dit que la nature ne
« fait rien en vain, et que beaucoup de ces
'< animaux spontépares ayant des sexes

,

« d'autres se niulti[iliant par scission ou
« gemmation, il y aurait superfluité ; c'est

a imposer à la nature des lois que l'expé-
" rience démontre souvent enfreintes ; ear
« les végétaux se reproduisent et par graines
« et par boutures, et nous verrons bientôt
« qu il est des animaux à la fois sexipares
« et gemmipares (polypes, etc.), et que cer-
" tains autres, plus particulièrement sexi-
« pares, peuvent aussi se multiplier par
« scission. Les tœnias et les botriocéphales
" de l'homme produisent une immense quan-
« tité d'œufs et restent pourtant solitnires ;

« il y a donc là superfluité. Mais si, du reste,

« les arguments positifs en faveur de la

« sjiontéparité ne sont jias bien déinonslra-
« tifs, nous allons voir qu'il n'en est oas de
« même des négatifs, et qu'à déftmt o'autre

« voie, on y arrive nécessairement par ex-
« clusiot! de toute autre théorie »

'< M. Dugès était de l'école de Geoffroy

Saint-h'ilaire, l'école philosophique par ex-

cellence ; et il a certes formulé sa pensée
avec une franchise digne d'éloges. 1! existe

une autre école, celle des zoologistes an-
glais, timorés dans leur philosophie , et

enchaînés par leur pensée protestante, qui

ne procèdent que méticuleusement dans h.ur

profession de foi. Pourtant, il faut l'avouer,

cette école est plus avancée que la plupart

des zoologistes français ; et, malgré ses ré-

ticences, on retrouve chez elle plus qu'un
doute, un aveu de sa croyance à la nécessité

d'admettre la spontanéité de la génératioji

des êtres primordiaux. Allen Thomson (Ci/ii.

of. anal., pag. 'i3l) dit, ajirès avoir briève-

ment énoncé les faits qui militent en faveur
des générations spontanées : « Si cette doc-
« trine n'avait i»as été invoquée dans bien
« des cas où elle était manifestement inex-
V acte, elle eût été regardée comme moins
« ridicule, et elle eûl été plus appréciée
« qu'elle ne l'a été. L'épithète de spontanée,

(( que nous avons conservée comme éiant la

a plus commune, est impropre à dénommer
« tel ou tel procédé de la nature, et Fanalo-
<( gie tirée de la plupart des plantes et des
« animaux milite contre ta probabilité de cette

« hypothèse ; mais il faut lùen se pénétrer
« de cette vérité : c'est que les corps orga-
« nis'sdans lesquels on a cru reconnaître
'( la génération spontanée dilTèrent, par leur

(( structure et leurs fonctions, de ceu\ qui se

« r2}iroduisent par les moyens d'œufs, et

II nous ne sommes autorisés à rejeter i'hy-

<c pothèse de leur génération spontanée que
X parce qu'elle est en discord avec le reste

'< du règne animal. Harvey lui-même, qui
« é'ablit la proposition de Oinne rhum ex

« ovo, paraît avoir reconnu la nécessité

« d'admettre quelque différence entre la

« forme la plus ordinaire de la génération
« par le moyen d'un œuf, et celle qu'il ap-

« pelait le mode spontané. »

*( Un de nos naturalistes les plus distin-

gués, de nos observateurs les plus exacts,

M. Dujardin, dit formellement, dans son //i's-

toire naturelle des helminthes, pag. 29V, «que
c< le trichina, qui se dévelojipe dans le tissu

« musculaire, est un puissant argument en
« faveur de la génération spontanée de cer-

« tains helminthes (pag. 408) ; " et en par-

lant du distome émigrant, «que, comme on
« trouve dans le foie des limaces un distome
« très-analogue qui s'y produit spontané''

(c ment, et qui n'a jamais d'organes génitaux,

« je suis porté à croire que c'est une seule

« et même espèce, spontanément produite
« chez ces mollusques, etc. »

« Si maintenant nous interrogeons les

écrits des antagonistes de la génération sj on-

tanée, nous voyons que les hommes dont le.-
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oxpérieiK-es et l'autorilé sont rnpport{''es par
ceux qui combattent cette théorie, peut-être
sur simple ouï-dire, ont élé moins explicites
i]u"on ne pense. Ainsi, Swaramerdam, dont
le cerveau était à demi détraqué par les rê-
veries extatiques de la Bouriy,non , mais
vaincu dans son obstination, a "déclaré ces
faits inexplicables, ce qui en revient à un
doute nettement formulé. Quant à Redi, ob-
servateur attentif et sérieux, et surtout hom-
me de bonne foi, il dit {Collecl. aca(l.,t. IV,
part, étr., p. 44.7) : « L'autre (opinion), qui
« ne me paraît jias incroyable, c'est que la

« môiue vertu qui produit les fleurs et les
« fruits dans les plantes actuellement vivan-
« tes, y fait naître aussi les vers qui se trou-
« vent renfermés dans ces fruits. » Il revient
sur la même idée à la page 448, et dit, page
4G0, au sujet des cœnunis qui se trouvent
dans la tête des cerfs et des moutons : « Le
i môme principe actif et vivifiant qui produit
« ces petits animaux dans la tête des cerfs et
« des moutons, donne peut-être aussi nais-
'< sance aux poux qui tourmenlent les hom-
« mes, les quadrupèdes et les oiseaux ; mais
« je suis plus porté à croire avec Sperlin-
« glus que ces insectes naissent des ceufs
« quedéposent les femelles, etc. » Valisnieri,
.son élève, est plus intraitable; mais l'abbé
Spallanzani, toujours invoqué dans la réfu-
tation de celle question, s'exprime encore
avec plus de naïveté que Redi ; il déclare
ainsi son doute dans ses Opuscules phi/sio-
lt)giques,p. 230: « Les infusoires tirent sans
« doute leur première origine de principes
'< préorganisés; mais ces principes sont-ils
" des œufs, des germes, ou d'autres sem-
« blables corpuscules? S"il faut offrir des
u faits pour répondre à cette question, j'a-

" voue ingénument que nous n'avons sur ce
« sujet aucune certitude. »

« Depuis cette époque, les adversaires de
la génération primitive ont toujours vécu
sur le témoignage des naturalistes dont je
cite textuellement des passages auxquels on
pourra recourir, et l'on voit qu'il y avait
chez eux rineerlitudo la plus nettement for-
mulée. Pourtant on choisit^u hasard dans
leurs écrits, comme on l'a fait pour Harvey,
un i)assage tronqué , et l'on s'en sert comme
d'une preuve. Si l'on veut bien étudier la

pensée des pansptrmistes, on verra qu'il y
a accord jiresque complet entre eux et les

partisans de la génération spontanée. Harvey
a|i[ielait œuf toute molécule organi(}ue ou
organisable ; Spallanzani les api)elait des
corpuscules préorganisi's, et l'on voit par ce

([ui précède qu'il est loin de les considérer
comme des œufs ou des germes , puisqu'il

liit ex[)ressément : des ceufs, des ç/ermes, ou
d'autres semblables corpuscules. Bonnet seul
défendit l'emboîtement des germes, et il ne
pouvait faire sur ce [>oinl aucune concession
sans détruire sa propre Ihéorie.

« J(; ne parlerai pas mm plus longuement
/les travaux do M. KiuTidKM-g. Ses oi)serva-
tions sur les infusoires l'ont conduit à des
ronséi|uences si exti-aordinaires (pi'on est

leulé de les regarder couune un rouian in-

génieux. Il a trop voulu prouver pour que
son témoignage puisse faire foi.

« Ces prolégomènes étaient indispensables
dans une question de premier ordre ; car
M. Flourens dit, dans son Histoire des tra-

vaux de Bulfon , pag. 77 : « Au moment où
« Buffon reproduisit les générations sponta-
« nées, elles étaient oubliées, et, selon tou-
« tes les apparences, pour toujours ouldiécs.»
Il ne discute pas la question, et se borne à
dire : « que ce n'est pas ainsi que se font les

« vraies théories; que les vraies théories se
« font d'elles-mêmes. »

fi Ainsi, toujours des négations, et j)as d'ar-

gumentation serrée. Quand bien même , il

est facile de reconnaître que cette question

,

morte pour toujours, est, au contraire, plus
vivace que jamais, et qu'on ne peut, sans
fermer les yeux à l'évidence , se refuser à
voir que, depuis Butfon, les naturalistes les

plus éminents y ont ajouté foi
;

qu'aujour-
d'hui les hommes qui ont le plus reculé de-
vant les idées philosopliiques des encyclo-
pédistes, les Anglais et les Allemands, ad-
mettent cette théorie. L'iidluence posthume
de Cuvier sur les ojiinions de (juclques zoo-
logistes est ici de peu de poids ; ce grand
naturaliste ne représente jamais dans la

science qu'une unité , encore son opinion
est-elle vague. M. Lauiillards'exjirime ainsi

dans l'Eloge de Cuvier sur les idées du maî-
tre, pag. 00, note 12: ' M. Cuvier, consi-
« dérant que tous les ôlres organisés sont
« déi'ivés de parents, et ne voyant dans la

« nature aucune force ca|)able de produire
« l'organisation , croyait à la préexistence
« des germes, non pas à la préexistence d'un
« être tout formé, puis(pril est liien évident
« que ce n'est que par des développements
« successifs que l'être acquiert sa forme ;

« mais, si l'on peut s'exprimer ainsi, à la

<i i)réexislence du radical de l'être , radical

n (|ui existe avant la série des évolutions ,

« et qui remonte au moins certainement ,

« suivant la belle observation de Bonnet, à

« plusieurs générations. »

« Il est clair (luc» le radical de l'e'ire , les

corpuscules preorgaiiises, les molécules orga-

nifiues, etc., son! les différentes formes d'une
nu>me pensée (pii }i(uirrait se traduire par le

doute et l'incertitude. Cuvier n'était pas un
grand synthétisle , et il semblait lui répu-

gner de s'élever dans les régions transcen-

dantes ; aussi ses théories générales sont-

elles peu satisfaisantes. M. l.;iurillard (même
ojiuscule, !>. 17) dit qu'il iUmouIc de l'anato-

mie comparée de Cuvier ([ue ses principales

idées physiologiques sont « que la vie est un
« tourbillon d'une certaine matière sous une
« forme déterminée ; que le principal agent
« de cette vie est un thiiile impondérable, le

'I fluide nerveux; cpie la sensation et la re-

a ])r(iduclion des cires sont des problèmes à

li jaiiHiis iitcomjin'liett.'iiblcs pour notre es-

u prit , elr. » Cette dernière |iarlie de la

jihrase indique bien certainement un doute,

et un doute accablant. Que Cuvier ait cru à

la préexistence des gernu'S, jVn doute; qu'il

ait répugné à ses idées ou à ses convcnauccs
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cl'ailnicUro la genrratiou sponinnre, je lu

crois; mais le l'ait est qu'il uimiait.

Il On a combattu avec raison les idées an-
ciennes sur la génération primitive des ôtres

dont la transmission par la génération
sexuelle est de toute évitjence; et Uedi rec-

lilia avec succès les erreurs do son temps.
Mais il faut remonter plus haut, et voir

l'humanité à son enfance créant tles théories

pour expliquer les faits qu'elle ne pouvait
comprendre. L'opinion répandue chez les

philosophes anciens est que , dans les pre-
miers joursdu monde, la terre, encore vierge,

mais regorgeant de germes, enfantait sans
ordre et sans loi une foule d'êtres mons-
trueux, présentant l'assemblage des formes
les plus étranges, et ce ne fut que quanti
elle eut perdu de cette exubérance de vie

«lue des êtres réguliers dans leurs^ formes se
produisirent. Avouons toutefois que ces
hommes à imagination puissante devançaient
les découvertes à venir, et ne i)échaient que
jiar une formule trop générale. Démocrile
(lit que rhou:me n'était d'abord qu'un petit

ver, qui, par un dévelopjiement lent et pres-
que insensible, prenait la fornie humaine.
Trois mille ans plus tard, E.-F. Geoffroy
foi'uiulait le même principe dans une thèse
inaugurale, qui eut un immense succès.

11 proposa cette question : An a rermibas ho-
minum orlus , inlerilus. Puis, environ un
siècle après, l'école philosophique française,

dont Geoffroy-Saint-Hilaire est le chef, et

qui s'est en même temps développée paral-
lèlement en Allemagne, en faisait , sous une
forme mieux définie, un des grands princi-
pes du développement des êtres.

« Mais à ces idées générales, réelles au
fond, se mêlèrent dos idées erronées, dont
le temps et l'observation ont fait justice :

ainsi, nous ne croyons plus avec Aristote,

Jîlien, etc., que les choux produisent des
chenilles ; que les anguilles naissent de la

vase putréfiée, non plus que les abeilles

sont le produit de la putréfaction de la chair
du taureau et du lion ; que les scarabées
naissent d'un âne mort, les guêpes de la

chair de crocodile
;
puis avec Sachs que les

scorpions viennent de la décomposition de
la langouste, opinion qui s'est perpétuéee
jusqu'au commencement du xviii' siècle ; avec
le P. Kirker, (jue la chair de serpent pulvé-
risée et semée en terre produit des serpents,
et qu'on se procure des vers 'i soie en tuant
un taureau nourri pendant vingt jours avec
des feuilles de mûrier; ipie la macreuse naît
du bois pourri; et avec îîuffon, que les lom-
brics croissent spontanément. Ces idées, en
coro assez répandues au temps où ISulTon
écrivait, pour qu'on insérât dans les Bulletins
de VAiadémie une réfutation de Lister sur la

non-réalité de la conversion îles crins de
cheval en vers, étai(!nt le résultat de préju-
gés antérieurs, et découlaient de l'absence
d'observations.

« 11 s'agit de faire la part du doute, ot de
n

;
pas se laisser dominer par des théories

laites et imposées par la force de l'habitude.
Les générations primitives sont un fait (pii

n'étonne nullement l'esprit pour qui croit à

la puissance plastique de la terre, h la force

d'évolution qui a, suivant les temps et les

circonstances, présidé à la genesis des formes

organiques de tous les degrés, et qui, en

dehors de toute hypothèse géologique, admet
que, brûlante et en fusion, conmie le veu-

lent les théories géologiques actuelles, et

dont une charmante figure se trouve dans

le vieux Suédois Hickesius, ou bisn en état

de liquéfaclion aqueuse, comme le soute-

naient ll^s nc[itunislesdu siècle dernier, qui

ont eu raison à leur époque, elle a d'abord

été dénuée d'êtres organisés, qui ont jailli

à sa surface dans un ordre conforme à sa

force plastique, sans qu'il y ait eu, comme
le prétendent les adversaires de cette idée,

(jéncralion fortuile, c'est-à-dire chaos, as-

semblage d'éléments organiques réunis au

hasard, s'agrégeant de même, et formant les

combinaisons les plus variées par l'effet de

leur simple rencontre. Chaque organisme a

sa loi, et ses variations gravitent entre cer-

taines limites, sans qu'il y ait pour cela fixité

éternelle ; bien loin de là, certaines formes
ne se produisent qu'après que d'autres ont

disparu, ot tout cela s'effectue par le fait de

la loi d'évolution, inexplicable on principe,

mais démontrée par les faits. On devrait éli-

miner de la question de génération celle dite

spontanée, qui n'est pas une génération,

mais une genesis, puisque nous voyons des

animaux, dont l'origine est due au mode de
(lévelop[)ement primitif, être fissipares, gem-
nn[)arés, ovipares, ovovipares, et vivi}iares.

ce La génération primitive forme donc une
question essentiellement distincte ; c'est le

procédé organisateur qui donne naissance

aux êtres les plus simples, sans pourtant

limiter leur mode de reproduction.
« ll'faut reconnaître que les lois qui pré-

sident à la vie des êtres primordiaux, eu
dus à la génération primitive, ne sont pas

absolument les mêmes que chez ceux d'un

ordre plus élevé, et qui ont besoin pour lo

soutien de leur existence d'une élaboration

particulière, au moyen d'appareils compli-

qués, des éléments de nutrition, qu'ils doi-

vent animaliser avant leur assimilation. Les

mousses, les jongermannes, parmi les végé-
taux; parmi les animaux, les rotifères et les

tardigrades, peuvent subir un état complet

et souvent très-prolongé de dessication, et

revenir à la vie par la plus simple humecla-
tion. J'ai fiîit cette expérience plus d'um
fois chez les rotifères vulgaires. Quand Spa!-

lanzani signala les propriétés si singulières

de ces infusoiros, on contesta sa découverte;

mais les observations de Schultze, confirmées

depuis par tous les micro^raphes, ont démon-
tré l'exactitude de ce [iliéudmcne. l'ourtanl,

si l'on observe attentivement ces êtres doués
d'une si persistante vitalité, on est étonné

de les trouver d'une organisation fort com-
pliquée; et si l'on admet le mode de généra-

tion primitive iiour les emydium et les mucro-
biotus, pourquoi ne pas l'admettre aussi

pour les àcarus et ](is pedicnlus, qui préscn-

tentuncstructurc peut-être moins complexe?
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îl en est (le môme dos cryptogames : j"ai tout

r oemment rendu à son état de fraîcheur

primitive une jongermanne conservée dans
un herbier depuis plus d'une année, et dont
je pus étudier la floraison. Des miscrosco-

piques ensevelis depuis des milliers d'années

dans les protondeurs du sol, et ramenés tout

à coup à la lumière, y reprennent vie,

comme s'ils ne fussent engourdis que de la

veille.

« Rudolphi rappela à la vie, par immersion
dans l'eau tiède, des ascarides trouvés par
lui dans le canal digestif de cormorans
qu'il conservait depuis plusieurs jours dans
1 eau- de-vie. Les rhabditis renaissent après

avoir été soumis à une dessiccation prolon-
gée, sans qu'ils aient éprouvé la moindre
diminution dans leur intensité vitale; ils se

développent et se reproduisent comme avant,

et leur vitalité est telle qu'ils continuent de
vivre après avoir été avalés par d'autres

animaux, du corps desquels ils peuvent
passer dans celui des êtres auxquels les pre-
miers servent rie proie. Les rhabditis triiici

sont susceptibles de rester sans mourir pen-
dant un temps très-long jusqu'à ce que l'hu-

midité vienne les rendre à la vie, et passer

ainsi par des alternatives prolongées de lé-

thargie et d'activité. La vitalité de ces ani-

maux est assez grande pour que M. Dujardin
ait pu conserver vivants dans l'eau, pendant
plusieurs jours, certains ascarides; je n'ai

jamais pu garder dans cet état Vascaris lum-
l)ricoides, et je l'ai toujours vu mourir aussi-

tôt après sa sortie de l'intestin.

« M. Dujardin (Hist. nat. des hchninihes,

p. 2/i-l) dit en parlant du rhabditis aceti :

.t Ainsi une espèce habitant exclusivement
« le vinaigre de vin, n'existait préalablement
« ni dans^ie vin, ni dans le raisin, et ne se

« trouve nulle part ailleurs : on ne peut donc
s'expliquer comment, à la suite de l'acidi-

« lication du vin, il serait arrivé dans ce

« liipiidedeu^ œufs (levant donner naissance
<i à un nulle et à une femelle, destinés à pro-
ie duire une nouvelle génération. »

« Or, quels sont parmi les grands inverté-

brés et les vertébrés à appareils complexes
ceux qui 'pourraient subir une dessiccation

complète de leurs fluides ? Certes, il n'en est

aucun. La vie est donc un phénomène mul-
tiple, et (;'est une faute que de vouloir pren-

dre l'homme pour point de départ de toutes

ces comparaisons. Les tissus élémentaires

sont tous identiques, il est vrai; et M. Pel-

tier a trouvé la cellule primitive dans des

infusoires qu'il a fait périr d'inanition; il

n'y a sans doute môme aucune différence

sous ce rapport entre les animaux et les vé-

gétaux ; mais on doit distinguer des modes
d'existences particuliers chez les êtres de
divers degrés de la série, suivant que la nu-
trition s'opère chez eux d'une manière plus
ou moins (compliquée, et c'est à cette même
cellule primitive qu'il faut rapiiorter tous
les |)h(''ii imèncs vitaux. M. Dumas jvirlage

cette opinion. Il a remarqué qu'en ntetlant

un morceau i.'e chair musculaire dans de
l'eau, il s'en sépare des globules doués d'un

mouvement spontané, et dont le volume est

égal h celui des globules qui constituent la

fibre musculaire ; au bout (le quelque temps
ils s'accolent par deux, et s'accroissent ainsi

dans une proportion arithmétique jusqu'à
former un animal doué de mouvements com-
plexes.

« A côté de cette théorie, qui est partagée
par tous les naturalistes philosophes, il n'y
en a cpi'une qui lui soit contraire, celle des
naturalistes qui croient à la ditl'usion uni-
verselle des germes; car je ne pense pas
qu'on pnisse mettre au nondjre des adver-
saires sérieux les hommes qui, pour tout

concilier sans se compromettre, n'ont pas
avoué l'omniprésence (les spores et des ovu-
les, mais l'existence d'un radical de l'être

vivificateur par excellence, qui vient animer
à l'occasion la matière inerte. C'est à l'onto-

logie qu'appartient celte dernière opinion,
et les naturalistes n'ont rien de commun
avec les philosophes de l'école qui vivent

dans les espaces imaginaires, et ont pour les

faits un dédain superbe.
n Je ne pense pas pourtant qu'il soit pos-

sible d'admettre la théorie panspermi(|ue de
Bonnet, ([ui veut que l'univers soit rempli
de germes près d'éclore, et que toute ina-

iière vivante en soit saturée ; que les germes
préexistent dans les matières de l'infusion,

et (pie, malgré leur exposition à une tempé-
rature élevée, ils résistent à l'action désor-
ganisatrice de l'ébullition. Cette théorie est

d'autant plus inexacte que Dugès a annihilé
sans retour les germes du rltabditis f/ltitinis

p.-.T une chaleur de -f 60 à 80°
; et >L Morren

;

(|Ui admet, comme Bonnet, que les germes
cheminent par l'air, déclare d'une manière
positive qu'une température de-j-i5° les tue;
pourtant ce naturaliste est l'antagoniste des
générations spontanées ; mais tandis qu'on
ne trouve chez les partisans de la génération
spontanée que deux nuances d'opinions :

1° celle qui admet l'existence de molécules
organiques revotant des formes diverses, sui-

vant les lois auxquelles elles sont soumises ;

2° et celle des naturalistes ciui trouvent dans
les éléments primordiaux la cause de tous

les organismes, sous l'influence des agents
impondérables, les partisans de l'opinion

opposée sont en discussion incessante, et

admettent des théories qui se contredisent

réciproquement : ainsi, Morren veut que lu

chaleur tue les germes, et il en ailmet la

translation ; Spallanzani, qui est l'antago-

niste de cette opinion, prétend qu'ils résis-

tent à l'ébullition, et il n'admet pas les péré-
grinations aériennes.

« C'est dans le domaine des faits qu'il faut

aller chercher les preuves directes de la

génération primitive, et j'examinerai cette

question dans les trois classes d'êtres qui la

démontrent de la manière la plus péremp-
toire, non-seulement par des jjreuves ])Osi-

tives, mais par la n(5gative qui frappe la

théorie contraire. Je commencerai par les

cryptogames, et j'examinerai ensuite le dé-

veloppement primitif des infusoires et des

cntnzoaireti.
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« Il se présenlc au déljut u!ie question
fiine gravité trop pou appréinée dans la sr}-

iiition (hi proiilèuie : c'est l'état d'inditré-

c.'riee dans letiuel se trouve la matière orga-
nique à son point de départ : indifférence

(pii ne semble pas seulement ôtrc, mais est

réellement en tlucluation entre le végétal et

l'animal. En ell'et, comment concilier dans
.es ordres inférieurs des ileux règles, ani-

maux et végélaux, cette hésitation, qui fait

qu'aujourd'liui même encore les botanistes
réclament certains groupes qu'ils regardent
comme des végétaux, et que les zoologistes
ont placés dans la série animale? Le beau
travail de M. Ungher sur l'instant de l'ani-

nialisation des zi/gnema est une preuve de
l'obscurité qui règne dans cette question, et

elle prouve combien est faible la théorie des
ovaristes : car la matière organisée, si elle

IH'ovient d'un ovule, ne peut être indiffé-

rente; elle doit être ou un animal ou un vé-
gétal, et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé,
dans la plupart des auteurs qui ont fait des
observations inicrosco[)i(]nes, la confirmation
d'une observation que j'ai faite il y a plus
de dix années : c'est que les conferves se

forment d'infusoii'es libres, qui viennent
s'ajouter en clia])elct les uns à la suite des
aulres, et dans cet état forment une chaîne
verte et im-mobile, dont les anneaux se désa-
grégeant reprennent leur vie animale et

spontanée. Déjà Ingenhouss avait avancé ce

fait, qui depuis a été confirmé par Trevira-
nus, liirod de Cliantrans, Trenleiiohl, Bory
de Saint-Vincent, (iaillon, Dilhvyn, Edwards,
Nitzsch, et l'on trouve dans certains genres,
tels que les ba<-illaires, des êtres qui sont
doués d'une spontanéité qui leur fait pren-
dre place parmi les animaux, tandis que
d'autres ne )ieuvent être considérés que
comme des végélaux. Est-il possible alors

de concilier les idées de formes absolues,
animales ou végétales, avec cette mobilité
dans les premiers anneaux de la chaîne orga-
nique ? 11 est bien diflicile, avec la meilleure
volonté, de se soustraire au doute, et de ne
]ias voir au milieu du monde des éléments
organisables et des agents organisateurs,
réagissant sur les combinaisons et les ren-
dant cori'élatives aux conditions dans Ics-

(]uelles se trouvent les substances transfor-
niées en êtres nouveaux. C'est aux zoolo-
gistes que s'adresse cette objection : car les

ontologistes, je ne puis trop le refléter, étran-
gers h l'étude de la nature, et retranchés
derrière des a priori dont le germe est dans
leur cerveau, ne sont jias aptes à juger des
questions qui appartiennent h la science
expérimentale.

« Je crois avoir bien remarqué tout ré-

ceuunent, en répétant des expériences mi-
croscopiques destinées à vérifier quelques
faits relatifs à l'organisation des êtres infé-

rieurs, que- mes infusions sont remplies
d'infusoires qui disparaissent dès que les

monilia et les bolrylis en couvrent la sur-
face, et reparaissent dès que cette couche
épaisse de matière végétale est enlevée ; ce

qui indiquerait Vanlagonismn des deux mo-

des de la matière. Cette observation demande
à être confirmée par des expériences nou-
velles.

« Les conditions essentielles pour la pro-
duction d'êtres organisés animaux ou végé-
taux sont la formalion des substances orga-
niques élémentaires amorphes dans les Ihii-

des ou dans les corps en état de décomposi-
tion, et sous l'influence des agents organi-

sateurs. Néanmoins on peut croire que si

certains organismes naissent spontanément
dans les tissus, ou par suite de la désagréga-

tion des substances organiques, leur condi-

tion première de développement est l'exis-

tence d'une combinaison organiiiue; mais

dans les organismes primitifs et élémen-
taires, tels que la matière verte, les confer-

ves, les bacterium, les monades, etc., la réac-

tion récii)roque des éléments organisables

suffit pour en déterminer la formation avec

le seul concours des agents organisateurs.

« Nous voyons dans le règne végétal la

matière verte de Priesdey se développer
dans les liquides exposés à l'influence lumi-
neuse, même en l'absence de l'air; et les

conferves, êtres ambigus com.posés de cellu-

les primordiales, mais avec des formes mieux
définies, se développent dans toutes les cir-

constances où des liquides en masse sont

soumis à l'influence des impondéiables, et

elles naissent même dans des solutions alca-

lines. Retzius {Froriep's Notizen, tom. V,

pag. 36) vit s'en développer dans une solu-

tion de chlorure de baryum dans de l'eau

distillée, demeurée pendant six mois dans

un flacon bouché à J'émeri. Les filameiits

confcrvoïdes qui se forment après un temps
très-court dans l'eau de Sedlitz artificielle,

les matières organiques amorphes appelées

glairine, harégine, etc., contenues dans les

eaux thermales, et qui s'organisent réguliè-

rement peu de temps après le refroidissement

des eaux, indiquent que la matière inerte

n'attend pour revêtir une forme que des cir-

constances favorables.
« Le nostoch, qui se développe sur le sol

comme une gelée animale, la neige rouge

ou protococnis, nostochinée qui croît sur les

neiges des régions arctiques et des Alpes les

]ilus hautes, au point où toute vie organique

a cessé, les conferves et les Ijatrachospcr-

mes, qui se forment dans des circonstances

identiquement les mêmes sur certaines espè-

ces de poissons ou de mollusques après leur

mort, prouvent beaucoup en faveur de cette

théorie, qui s'applique aux diatomacées,

véritables animaux-plantes, aux noslochi-

nées, aux confervacées, aux characées, aux
ulvacées, aux floridées, aux fucacées et aux
lichens, toujours sans doute avec cette con^

dition que chaque groui)e présente des for-

mes simples se composant de jilus en plus,

et terminant la série par l'être le plus com-
plexe. Tels sont parmi les licliens : la lepra-

ria, simjile poussière pulvérulente ; et la

cétrairc, aux formes arborescentes, idée des

formes génésiaipies de la matière sur laquelle

je reviendrai, comme se répétant de groupe

en groupe, et passant toujours du simple au



603 GEN PICTIONN.MUE cr^N C04

complexe, à travers la double série animale
ou végétale, le dernier tle la série [louvant
jouir de la prérogative de se reproduire par
le mode de i^énération sporulifère ou sexuel.

« Les eaux présentent donc d'abord des
'

organisations primitives propres aux eaux
douces, et plus rarement aux eaux salées,

telles que les characées, les ulves, les batra-
chospermes, etc. : ce sont les pygmées de
l'ordre. Les eaux marines nourrissent exclu-
sivement les floridées et les fucacées ; les

lichens des groupes primitifs se développent
au milieu des mers sur des rochers nus, et

sur des points où aucun être vivant n'a pu
en ajiporter les germes, et se succèdent en-
suite dans un ordre presque régulier, ainsi
que cela se voit sur les grès de Fontaine-
bleau, où les lepraria sont associés aux im-
bricaria, aux parmelia, etc. ; mais les lichens
sont les premiers destructeurs des corps
inertes, bien que quelques-uns se déveloji-

]>ent, sous les tropiques, sur les feuilles des
plantes toujours vertes Après eux viennent
les champignons, qui affectionnent les corps
organisés en état de maladie ou de décom-
position. Parmi ces derniers on trouve une
variété de formes et de stations accompa-
gnées de variations si singulières, qu'on
peut douter de leur production par des ger-
mes répandus dans les airs; et l'on ne peut
expliquer autrement que par une génération
spontanée la présence des niucédinées qui
ne se développent que quand il existe dans
le lieu oii elles croissent un corps en dé.om-
position. Dutrochet ( Mém. pour scrrir à
Thist., etc., tom. Il), dont les lielles expé-
riences ont jeté du jour sur quelques points
obscurs de la science, mais qui est partisan
de la panspermie, a fait développer des bo-
trt/tis et (les monilia dans des dissolutions
d'albumine, de fibrine, et dans de l'eau ilis-

tillée de laitue, mêlée à des alcalis et à des
acides ; mais fi obtint tantôt des moisissures
articulées avec les premières de ces subs-
tances, tantôt avec les secondes. La plupart
des substances animales ou végétales en
état de décomposition présentent des byssa-
cées, tels que le pain, les fruits, le fromage,
le bois, le cuir humide, etc.; mais leur dé-
veloppement à l'extérieur des corps n'est

qu'une preuve d'importance secondaire :

pourtant elles ne sont pas partout les mêmes
;

parmi les slations spéciales, je citerai celle

du coremiiun citrinum {monilia penicillus

Pers.), qui forme de petits groupes jaune
citron sur les crottes de souris, et de Visaria

felina sur les crottes de chat; certaines es-

pèces de sphéries et d'isarias ne se dévelop-
pent que sur les cadavres d'insectes : tels

sont les isaria sphingum,qm croissent sur les

ca lavres de papillons de nuit ; /. arancurum,
sur ceux d'araignées ; 17. crassa. sur les

•'chrysalides ;
1'/. ckatheratorum, sur les cada-

vres do plusieurs espèces de carabes. Pour-
quoi ne ronco;itrc-t-on Vonygena equina ((uc

sur les sai)Olsde clieval en putréfaction? J'ai

vu chez ^\. lloulin une grosse fouriui de
l'Amérique tlu Suil sur le thorax de laquelle
s'étaient développés des champignons que je

crois être des polypores, et c'est pendant la

vie de l'animal, mais sans doute dans un
état morbide, que se développe ce champi-
gnon ; la muscardinc de la larve du ver .'!

soie est dans ce cas. Les conditions patholo-
giques dans lesquelles se trouvent certains

êtres donnent souvent naissance <i des cham-
liignons microscopiques qui naissent dans
lies cavités closes ; tels sont ceux trouvés
dans les cellules aériennes d'une cigogne
par Heusinger, et par Mayer à la surface du
jioumon d'un geai ; certaines plaies gangre-
neuses produisent souvent aussi des moisis-
sures. Il s'en développe dans les citrons,

également au centre de la masse caséeuso
compacte de certains fromages. Hartig, le

célèbre forestier, a trouvé de petits cham-
pignons dans les cavités du ligneux d'arbres

recouverts de nondjreuses couches annuelles

saines. ]Ma?rklin a trouvé le blanc d'un œuf
de poule converti en sporolriclmm. Puis on
peut ajouter cette longue série de champi-
gnons qui croissent sur des végétaux mala-
des, et sont de genres ditférenis, suivant la

partie affectée et le végétal. Ainsi, parmi les

gyiinioujycètes, nous avons les urédinées,

(jui ciuisi'nt la carie des grains et affectent

les violettes et les œillets, les groseilles, etc.,

à la surface inférieure des feuilles desquels

elles se trouvent; les œcidium, qui se déve-
loppent sur les feuilles des borraginées, des
cirsium,desépilobes,desrenonculacées, etc.;

les puccinies, sur les feuilles de certaines

composées, de la bétoine, du pigamon des
])rés, etc.; les fnsidium, sur les feuilles des
arbres, les tubercules de pomme de terre ra-

mollis, etc.; et la spermœdia de Fries, ((ui

paraît la cause de l'ergot du seigle, et peut-

être aussi du mais. Aux hyphomycètes ap-

partiennent, outre les mucédinées, les hi/pha

et les lannsa, qui se développent au milieu

des brouillards d'automne, et dans les mines
oii l'air est chargé d'hydrogène ; les m^-co-

dermes, qui se produisent dans les solutions

chimiques ; le rlmcodium, qui revêt les ton-

neaux et les poutres de caves de ses longues

ramifications noires; le rhizomorpha, qui

obstrue les conduits d'eau, et croît dans des
mines profondes, dans des tissures du sol, et

entre des couches de houille hermétiques
closes, etc., etc. Il faudrait, pour être com-
plet, énumérer la plupart des champignons
qui ont chacun une situation spéciale et

dont le noinlu'e est très-considérable. Certes,

la théorie du développement spontané est

déjà applicable h cette localisation absolue.

« Une autre circonstance d'un haut intérêt

dans la question qui m'occupe, c'est que les

conditions ambiantes favorisent le déveloj)-

pement de telle ou telle production organi-

que. Treviranus cite, h la page 330 de sa

Biologie, l'expérience de Gleditsch, qui,

avant rempli de pulpe de melon des pots

bien nettoyés et préalablement chauffés,

(ju'il couvrit ensuite d'une mousseline, ob-

tint des byssus et des trtnnellcs dans ceux

(]ui occupaient un lieu sec et élevé, et des

mucorinées dans ceux qui avaient été placés

dans un endroit humide. Le [lapier cxiioié
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à 1 huinidittS se couvre bienlôt de plaques

ruses , jaunes , noires ,
qui sont autant d'or-

ganisations diverses; cotte diflurence, qui

niY'tonna au premier ai)Ord , et semblerait

favorable à l'opinion de l'omnipotence des

spores, ne vient que de l'Iiétérogénëilé des

matières qui le composent, et en sedésa^j,ré-

g'eant se réorganisent chacune à sa façon.

;, « A ces exemples déjà assez nombreux
ij'en pourrais joindre beaucoup d'autres,

jmais ils ne jetteraient pas plus de jour sur

ce sujet; on pourra, outre la théorie de la

diffusion des germes et de leur transport par

l'air, invoquer le mode de reproduction de
ces mômes végétaux par la voie ordinaire ,

c'est-à-dire par des spores. Je suis loin de
le contester; je doute même de la réalité de
l'assertion de Hartig, qui prétend que son
nyctomycète ne protluil pas de spores. Ce
fait est en contradiction avec les lois de
l'organisme, en vertu desquelles la généra-
tion est le i-ésultat de l'évolution de l'étro

qui a atteint toute sa croissance, et cette loi

floit trouver moins d'exceptions dans les clas-

ses primordiales, où le mode de reproduc-
tion n'est autre chose qu'une sorte de gem-
mation. *

« On demandera peut-être où s'arrête eu
cryptogamie la génération spontanée ? A
cela je répondrai que je crois que c'est

aux hépatiques; mais je ne sais pas, car

les phénomènes naturels présentent des
exceptions si nombreuses que le doute doit

toujours arrêter une assertion formelle.

On p-ourrait regarder la plupart des hj'nié-

nomycètes comme en dehors du mode
de génération spontanée ; mais on a des
exemples de productions d'agarics dans des
stations toutes spéciales, et leur mode d'ap-

parition ne peut s'expliquer c[ue par la

généi'ation spontanée : car les Chinois ob-
tiennent des champignons en enterrant dans
une fosse du jjois pourri qu'ils arrosent avec
du salpêtre; il croit sur le vieux marc de
café un cham]iignon fort estimé : aussi

l'incertitude la plus grande règne-t-elle sur
ce sujet.

« Après les végétaux cellulaires auxquels
est applicable la théorie de la génération
spontanée, se présentent dans le règne ani-

mal les infusoires. Ils se produisent dans les

infusions de substances organiques, dans
les liquides exposés à l'air et qui se pulrô-
fient, dans les fluides organiques dans un
état morbide, et dans des fluides à l'état sain.

Il a été fait à ce sujet des expériences sans
nombre, et toutes concourent à confirmer la

doctrine de la génération primitive, sans
égard pour la com|)lication apparente des or-
ganes. Bien que Ehrenberg ait doué ces ani-
maux d'appareils de nutrition et de géné-
ration déjà perfectionnés, qu'il y ait vu des
sexes et (les (eufs, on ne peut en admettre
l'apparition autrement que par le mode de
développement propre aux formes rudimen-
taires. Au reste, il ne serait pas étonnant
ffue ces animaux eussent un orifice buccal
et une cavité digcstive; car c'est le niorle de
nutrition', au moyen d'une élaboration par

un appareil ad hoc qui distingue l'animal du
végétal; alors jiounpioi les systolides, puv

exemple, n'en auraient-ils pas? Pourquoi
ensuite des animaux ,

qui se nourrissent, e)

augmentent par le fait de l'évolution vitahj

leur plasticité, ne se reproduiraient-ils pas

par lies ceufs? Nous ne connaissons pas les

lois d'attraction qui groupent entre elles h »

premières cellules organiques, et font qu'en

vertu de l'évolution épigénésiaquo qui suit

une marche rigoureuse, dès que les pre-

mières sont formées, les autres viennent se

grouper autour par suite d'une loi qui les

renferme dans des limites assez restreintes,

et il naît alors des êlres qui ont telle ou telle

forme, et jouissent d'un mode spécial d'exis-

tence; ainsi la complexité ne doit pas nous
étonner. Ces lois une fois connues, la science

n'aura plus de mystères; mais embarrassés

que nous sommes d'expliquer môme dans

des ôtres que nous avons sous les yeux, dont

nous pouvons suivre la vie et que nous pou-
vons torturer au gré de notre curiosité, le

mouvement de conqiosilion et de décompo-
sition, nous ne pouvons que chercher à nous
élever par une étuile sérieuse des faits à la

connaissance des phénomènes perceptibles à

notre intelligence.
'< Il en est des infusoires comme des cryp-

togames; la théorie panspermique leur a été

appliciuée. Spallanzani, Bonnet, Cuvicr, etc.,

ont conclu d'expériences dans lesquelles ils

s'o|)posaient au libre accès des agents orga-

nisateurs que l'air contient, les ovules des-

tinés à engendrer les animaux qui se déve-

loppent dans les infusions, les liquides sta-

gnants ou putrescents, ainsi que sur les

corps en état de désagrégation. Une des

premières olijections à faire aux défenseurs

des germes préexistants, est non-seulement
l'état de saturation organitjue dans lequel so

liouverait l'air atmosphérique, mais encore

ladifliculté d"expli(|uer comment et pour-

quoi ces ovules, tlollant pêle-mêle dans l'air,

revêtiraient une forme particulière, suivant

la nature et l'âge de l'infusion ; et l'on ne

peut admettre, avec Ehrenberg, que les ger-

mes des infusoires préexistent déjà dans

l'eau et dans la matière de l'infusion, et no

se manifestent que parce qu'ils y trouvent

une nourriture plus abondante
;
que, jusque

là, ils sont invisibles aux plus puissants

moyeiis d'investigation; c'est substituer une
hypothèse à une autre hypothèse : et com-
mVnt pouvoir admettre, d'après l'expérience

de Fray, la jjroduction d'infusoires au sein

de l'infusion des parties du corps d'une mo-
mie, dans de l'eau, dont tous les germes au-

raient dû être tués par l'ébuUition? Mais la

réponse sans réjjlique, c'est que les infusions

se sont organisées sans le secours de l'air at-

mosphérique, et par leur simple mise en

contact avec de l'air préparé artiticiellemcnt,

de l'oxygène ou de l'azote.

« Quant à la question de présence de ger-

mes, animaux ou végétaux, dans les liqui-

des soumis h l'expérience, elle est résolue

par l'ébuUition prolongée des infusions, alin

do détruire la vitalité des germes; et je ciU:-
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rai ici l'expérience faite par BiirJacli avec
Hensche et Baër; ils enfermèrent dans des
llacdns bouchés à l'émcri, coiffés d'une ves-
sie et contenant de l'oxyi^ène et de l'Jiydro-

gèih^, de l'argile longtemjis bouillie avec de
l'eau, évaporée, puis délavée dans de l'eau dis-

tillée, et obtinrent, sous l'influence de la lu-

mière, de la matière verte de Priesiley ; il s'y

développa de nombreux infusoires, en trai-

tant le mêiuc résidu avec de l'eau commune
et de l'air atmospbéri([ue.

« Allen Thomson révoque en doute les ex-
périences toutes récentes de M. Crosse, «ui
prétendit avoir obtenu des infusoires dans
des solutions de granit, de silex, etc. Bùr-
dach dit que, dans des circonstances sem-
blal.des, il obtint, sous l'influence de la lu-

mière,des filaments confervoules,de la matière
verte, et, au bain-marie,des filaments blancs,
mêlés d'une substance mucilagineuse. Je
doute de l'exactitude de cette expérience, h
cause de l'insolubilité des corps mêlés à
l'eau : jjour que l'action de ces roches fût

bien réelle, il faudrait avoir vu se dévelop-
per sous leur influence des organismes par-
ticuliers.

« Il est un fait constaté par les expériences
les plus exactes, c'est que l'on favorise la

jiro luction des infusoires en mêlant à l'in-

fusion certains réactifs particuliers, tels que
du phosphate ou de l'oxalate d'ammoniaque,
du corbonate de soude, etc. Quelques-unes
sont inertes et paraissent impropres à favo-
riser leur production ; mais ce qui indique
dans les degrés i.rimitifs de l'échelle orga-
nique un mode tout particulier de vitalité,

c'est qur» les poissons végétaux les plus actifs

n'en empêchent pas le développement, et

que l'iode même, dont l'action irritante sur
les tissus est bien connue, ne s'opjiose pas
à leur évolution. J'ai pourtant tué des bacte-
riuin au moyen d'étlier et d'alcool.

« Comment pouvoir expliquer autrement
que par l'organisation successive avec évo-
lution ascendante la. présence des infusoires
dans des liquides divers, en croissant, non
pas seulement en nombre, mais en com-
plexité? L'infusion la plus commune, celle
de foin, que j'ai observée cent fois, est celle
qui s'organise le plus promptement. Ainsi,
au bout de la seconde journée, on voyait
distinctement des bacterium tenno simples,
qui eux-mêmes augmentaient dans le nom-
bre de leurs articles. Les monades, venues
ajirès, ont suivi un mode semblable d'évolu-
tion, et, au bout de quinze jours, on y voyait
lies trichoiles, des colpodes et des pro'tées
différents; ces animaux ont été les derniers.
Celle de poivre présenta une même loi évo-
lutive. L'eau de pluie simple qui a séjourné
pendant ((iielque temps au soleil, dans des
vases de bois, s'organise au bout de jicu de
jours, et les produits sont, outre les animaux
que j'ai cités plus haut, des vibrions, des
plccsconies, des glaucomes, etc. Mais en re-
cueillant soigneusement l'eau des marais,
lies mares, des ornières, des ruisseaux, sur
les points où le li(iuide, en contact avec des
débris organiques, a f)u lui-même s'organi-

ser, on voit les formes varier presque autant

que les formes inférieures des végétaux ; tels

sont, entre autres, les eaux saturées, etc.,

(pii, dans le groupe des rhizopodes, en-
gendrent d'abord des amibes, puis des dif-

flugies, des arcelles, des gromies, des mi-
liofes et des crisfellaires, et ces animaux
prennent de l'accroissement par l'effet de la

nutrition ; il semblerait alors que l'organi-

sation du liquide a atteint son summum
d'intensité. Passé cette époque, les organis-

mes redescendent, ce qui me paraît dû h l'é-

puisement du liquide, qui a perdu une par-

tie de sa jilasticité; mais alors le règne vé-

gétal reprend le dessus et envahit tout.

Quand une fois le liquide a passé par toutes

les [ihases d'organisation primordiale, il s'y

dépose des êtres jiroduits par la génération

sexuelle; telles sont les larves de diptères,

de même que, dans le règne végétal, aux
cryptogames nés spontanément succèdent
des mousses et ti'autres végétaux d'un ordre
supérieur. Si les ovules sont répandus dans
l'atmosphère, comment expliquer cette orga-

nisation ascendante et descenilante? et quand,
avec le secours de nos microscopes les plus
puissants, nous arrivons à distinguer, dans
la diflluence de ces êtres ambigus, les glo-

bules primordiaux qui entrent dans la cou:-

posilion de leurs tissus élémentaires, com-
ment les ovules apportés ]iar myriades dans
les eaux courantes ou stagnantes et dans les

infusions ne seraient-ils pas perceptibles, et

pourquoi ne les verrait-on pas éclore dans
l'infusion , véritable foyer d'incubation ,

comme nous voyons s'y dévelopiier les œufs
qui produisent les larves d'articulés? On
peut demander encore pounjuoi, deux infu-
sions étant données, faites avec des substan-
ces différentes et contenant des animaux
dissemblables, olitient-on des êtres nou-
veaux en mêlant ensemble les deux infu-

sions, et pourquoi les êtres qu'ils contenaient
se dissolvent-ils?

« J'ai bien des fois vu des infusoires se

dissoudre dans une goutte d'eau, sous le

microscope, sans qu'il soit possible ol'en

trouver de traces; et M. Pelticr, à qui je

dois l'obligeante communication des expé-
riences qu'il a faites en 1836, pour confir-

mer ses doutes sur les observations de
M. Ehrenberg, a vu des vorticelies se dis-

soudre globule à globule, quand il les sou-
mettait à une inanition prolongée qui les

réduisait à leurs éléments jtrimordiaux.
« On sait que dans les êtres appartenant

à la classe des infusoires proprement dits,

la reproduction a lieu communément par
fissiparité; ils vont toujours se dédoublant,
et forment ainsi des êtres nouveaux. Ce
mode de reprotluction est si rapide qu'une
seule paramécie, observée pendant plusieurs

jours, se divisait quatre fois en vingt-quatre

ou trente heures, ce qui produisait des mil-

lions d'êtres nouveaux au bout de quelques
jours. Quant aux systolides qui se reprodui-

sent par des œufs et sont d'une supériorité

incontestable d'organisation, malgré cette

piérogative. et bien qu'on les ait dotés d'un
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système nerveux qui me semble encore dou-
teux, il est difficile de ne pas les comiirendre

Vlans la catégorie des êtres qui se jirodui-

scnt par l'action directe des at;ents ory;ani-

satcurs.

« Il reste à Irailcr la question des animal-

cules qui se développent dans les li(iui(les

(les corps vivants; et(]uoique le nombre en
soit très-restreint, si l'on peut leur appliquer

la loi générale, on n'a rien à contester dans

ce qui précède. Ainsi Valbcrlia vcnniiulus,

qui vit en parasite dans rinlestiii des lom-

brics et des limaces, est éviilemmenl un
produit né par la voie de {génération primi-

tive; et pourtant il est vivi|)are, jiuisiiu'on

trouve dans son intérieur des petits qui déjà

s'y agitent. Les zoospermes sont dans ce cas;

mais ([uehiues auteurs doutent encore ([ue

ce soient des animaux, et je ne me [iroiion-

rerai pas sur ce point, les observations que
j'ai faites sur ces produits amliigus ne m'ayant
jamais rien olîert de concluant. Mais que ce

soient ou non des animaux, ils n'infirment

lias le principe que des entozoaires se déve-

loppent assez richement au sein de l'orga-

nisme vivant pour qu'un de plus ou de
moins ne nuise pas à cette théorie.

« La production d'êtres doués de sponta-

néité comme le sont les infusoires, dont au
reste l'histoire est encore mal connue, ré-

j)ugne plus encore aux antagonistes de la

génératmn primitive que celle des végétaux,
organismes passifs en apparence. Pourtant
les animaux qui suivent et ferment peut-
être la série des êtres jouissant de la jiro-

j)riélé de naître par le concours unique de
forces organisatrices et des éléments orga-
nisables, sont d'une richesse d'organisation

supérieure à celle des systolides, bien qu'on
ait dans la méthode accordé à ces derniers
inie place assez élevée. Toutes ces questions

demandent ùêtro reprises, et il ne jieut naî-

tre des travaux des nouveaux observateurs,

s'ils sont faits avec sagacité, etsans réticence

ni idées préconçues, que d'excellents docu-
ments jio'ur servir h l'iiistoire de la généra-
li(jii dont le principe est la génération pri-

mordiale. On a tort, en science, de cliercher

parl(ml des idé(^s complexes: les phénomè-
n(^s naturels, même les plus inexplicables,

sont dus sans doute à quelques lois bien
sinqiles, sur la voie ilesquelles nous serions

déjà sans douU^ si nous avions suivi les sa-

ges legons de? iiacon, qui proj^-osc au savant
dedépouiller toutes les idées qu'il a acquises
dans le milieu <ju'il habile, i)our s'absorber
dans la contein|ilation des faits; mais le sa-

vant n'est pas satisfait de n'être ([ue cela : il

ap|iartient tout entier à la société au milieu
de laciuelle il vit; la science en soud're, et

surtout la ])liilosopliic naturelle. Les Alle-

mands seuls sont des penseurs courageux
(pie rien n'arrête : aussi ce pays est-il la

terre promise de toutes les théories bonnes
et mauvaises. Chez nous, au contraire, mille

préjugés nous entravent, et notre positivisme

se noie dans le matérialisme des iiitérèisde

vanité et d'orgueil.

« l'armi les faits qui sont lo plus favorables

à la théorie de la génération primil/ve, il

faut citer les entozoaires, cpii vivent non-
seulement dans les profondeurs des tissus,

mais y vivent à l'exclusion de tf)utaulfe mi-
lieu. On ne les trouve, à quchpu; excOjition
jirès, ni dans l'eau, ni dans l'air, ni ;sur la

teire, et ils périssent dès qu'ils sont hors du
milieu dans lequel ils vivaient. On ne iieut

pas dire d'une manière absolue que les liel-

minthes ne se trouvent que dans les tissus

animaux : car parmi les nématoïdes éiio-

pliens, les dorylaimes vivent dans l'eau (.c

mer et la vase des étangs ; les énoplus, dans
l'eau salée et l'eau douce ; les oncholaimes,
dans l'eau de mer ; les mous-es, dans h.-

eaux pluviales ; les rhabilitis et les auiiil-
lules, dans les mousses des murs, le vinai-

gre, la colle aigrie, le blé vieilli. Us se Iroii-

vent à l'élat lilire ou enkysiés, (_>! dans ms
points de l'organisme où les |iri)céiiés vitaux
ne jieuvent avoir conduit des gei'uies, tels

que les chambres de l'œil, le tissu pai-en(;hy-

mateux , les vaisseaux sanguins, cif. Le
strongylus gigas se trouve dans les reins de
l'homme et des mammifères; lujyurus ver-
tnicularis ne se développe dans les tissus

que quand les individus sont soumis à un
régime débilitant, et disparaissent lorsijuo

le régime est modifié ; on trouve Vascdiis
capsularia dans la vésicule biliaire du nguti-

his acanlliias ; des sclérostomes, dans l'arlèi'e

mésentériijue ; des pen'astomes, dans les si-

nus frontaux, sur le foie, sur le poumon, à

la face externe de l'estomac. Le poltjstonia

inlegenimum existe dans la vessie des gre-
nouilles rousses et vertes, et d'aulres es|)è-

ccs de ce genre se trouvent dans le sang
des hommes en état de maladie; plu>ieurs

monoslomes se rencontrent dans les loi ligu-

les destinés à la production des plumes des
oiseaux. Les liolostomes se renconireril dans
le corps vitré de la perche et de plusieurs

espèces de cyprins. Le distome bépatitpieet

le distome du fiel se trouvent dans le foie,

dans les canaux biliaires, la vésicule du liel

et la veine porte; ledislome lacinié a son
siège dans le pancréas ; etc.

« Les entozoaires paraissent pourtant ap-
partenir, dans l'organisme, à un ordre assez

élevé; car ils se reproduis(Hit par accouple-
ment et sont doués de sexualité. Or, la sexua-
lité est regardée comme un des attributs les

plus élevés de l'organisme; mais quel degré
de certitude peut-on attribuer au mode de
pro|iagation des êtres quand on voit cette

l'or;ction si mobile dans ses manifestations?
Nous avons dans les vertébrés des exemples
frappanis de cette bizarri'rie. Ainsi, tandis

que [ir'es(pie tous les poissons fécondent
leurs œufs sans accou|ilement et jiar une
simple aspersion, nous voyons dans un seul

et même ordre des vivipares, des ovovivi-

pares etdesaccou|ilements
;
[lour-lantCuvier,

dans son système, rejette à la fin de [sa

méthode ichthyologique les êtres les plus
élevés de la série sous lo rapjiort du mooe
de rejiroduction. Parmi les ophidiens, les

vipères sont vivipares, et l'oiseau, malgré S3

supériorité organique, est_ simplemeiu ovi-
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i»aro. On no peut donc pas regarder cette

fonction comme un signe de sup6riorit(5 ab-

solue. On ne trouve chez aucun entozoaire

riiermaphrodisme ni )a geramiparité, mais
la fissiparité transversale, ainsi que cela alieu

dans les tœnias, et l'androgynie ou l'accolle-

ment de deux êtres de sexe difl'érent ; ce qui
n'est pas de riiermaphrodisme, mais un pas

vers la bisexualité.

K II faut donc nécessairement admettre,

faute de démonstrations plus concluantes,

que les entozoaires naissent spontanément
dans les tissus, par suite de leur état mor-
bide et de la plasticité organique des liqui-

des sécrétés ou élaborés. Treviranus dit

,

dans sa Biologie, que Leuwenhoek, le père
de la micrographie, n'avait trouvé d'ento-

zoaires dansie mucus inteslinal que quand il

y avait une phlegmasie du tube digestif, et

Brera dit que les impressions morales vio-

lentes , telles sont celles qui résultent de
l'appréhension d'une opération chirurgicale,

peuvent leur donner naissance en changeant
la nature chimique des composés or^^ani-

ques.
'i Si l'on voulait persister à regarder les

entozoaires comme produits par une autre

voie, il faudrait admettre qu'ils se sont in-

troduits directement avec leurs œufs dans
l'organisme, et dans ce cas il résulterait une
singulière conflagration entre ces organis-

mes parasites ; car les animaux qui vivent

les uns des autres s'inoculeraient des ento-

zoaires, et il en résulterait un mélange d'en-

tozoaircs passant du corps d'un animal dans
celui d'un autre. Pour citer un exemple, les

huîtres que nous mangeons à l'état vivant,

et qui sont si souvent remplies de filaires,

devraient introduire dans nos voies digesti-

ves leurs entozoaires; il n'en est rien. Cha-
que animal a ses Helminthes propres, et ces

mômes parasites se retrouvent dans les mê-
mes organismes, dans tous les climats et

dans tous les lieux.

« Quant à la translation des germes, on
n'a rien à invocfuer en faveur de cette hy[)0-
thèse ; car si ces animaux venaient du ile-

hors, i)ar quels étroits sentiers passeraient-
ils, api es avoir suivi toutes les phases des
modilications cliimiques éprouvées par les

substances ingérées, pour (^arriver dans les

organes les plus clos ? Par où passeraient les

reufstlu cysticus cellulosus, qui se trouvent
dans le parenchyme cérébral, dans le plexus
choroïde et dans le cristallin ? Est-il vrais-

semblable que les œufs de ces helminthes,
(jnelque ténus qu'ils soient, puissent s'in-

troduire dans des organes dont l'intérieur

est [irotégé par des tuniques résistantes?

Mais on sait qu'il n'en est rien, et les œufs
de la plu|)art des helminthes sont connus.
On sait que ceux de l'ascaris lumbricoides
son! gros comme un grain de millet ; et

quel serait alors le diamètre des vaisseaux
capillaires qui leur serviraient de jiassage?

Aucun ; car les plus gros sont moins vastes
que ceux-ci. Une autre objection h cette

théorie, c'est (juc (pielqucs-uns, tels que les

leptodera flcxilis, strohgtjliis vitulorum, acu-

minata, etc., donnent naissance à des petits

vivants ; comment a lieu leur translation?
Les ii.onostomes des oiseaux oÛVent l'exem-
ple d'une androgynie complète, c'est-à-dire

deux individus de sexe différent produits par
paires et ne se séparant pas. Une autre sup-
position faite par les partisans de l'emboîte-
ment des germes prouve que c'est par les

premiers parents que les entozoaires ont é;é

transmis a leurs descendants, et ainsi de
suite. Il aurait fallu pour cela (juc les pre-
miers êtres humains qui s'évoluèrent appor-
tassent en naissant la collection de ceux qui
se trouvent aujourd'hui répandus au nom-
bre de neuf dans l'humanité. On a souvent,
chez l'homme et les autres animaux ver-
tébrés, trouvé des entozoaires dans les fœ-
tus encore contenus dans l'utérus. Comment
peut-on expliquer la génération de ces hel-
minthes? Si c'était parla mère, il faudrait

nécessairement qu'elle-même en eût été at-

teinte, ce qui n'a pas été confirmé, et que
les ovules passassent à travers tout le sys-

tème circulatoire pour arriver jusqu'à l'en-

fant.

« A ces trois classes d'êtres paraissent se
borner les faits relatifs à la génération spon-
tanée, et il estdifBcile de les expliquer au-
trement. Pourtant il reste encore un certain
nombre de phénomènes dont la manifesta-
tion- est d'une obscurité bien grande, quoi-
qu'on les range dans la catégorie de la géné-
ration directe. Ce sont : 1" l'apparition des
acarides dans certaines maladies cutanées ;

2° les parasites pédiculaires, qui ont chacun
une forme s]iéeiale, suivant l'animal sur le-

quel ils vivent; c'est ainsi que Patin ayant
fait couver par une poule des œufs do per-
drix, et ayant examiné les parasites qui les

tourmentaient, trouva des poux de perdrix
et non de poule ;

3° les poux qui viennent
dans la chevulure des enfants ne se iirodui-

sent pas par contact et transmission généra-
tifs ; je les ai vus chez moi se développer sur
un de mes enfants qui avait eu longtemps
une croûte laiteuse tort épaisse et sans qu'il

eût été mis en contact avec d'autres enfants,

le mauvais état de sa santé le tenant au lit

dei)uis longtemps ;
4° dans certaines mala-

dies du cuir chevelu, telles sont entre au-
tres la plique et la teigne, il s'engendre des
poux avec une rapidité extraordinaire ;

5° io

j)lithiriasis est dans le même cas. J'ai connu,
il y a vingt ans, une vieille femme impo-
tente depuis plusieurs années, ne quittant

pas son lit, et confiée aux soins de person-
nes de la plus scrupeuleuse propreté, être

du soir au matin couverte de la manière la

plus incommode du pediculus titbcscentium;

G" l'apparition signalée par M. Payen, de
branchipes dans la solution de chlorure de
sodium à un certain degréde concentration ;

1° l'apparition d'ajius dans les mares et les

amas d'eau de pluie où l'on n'en avait pas en-

core vu. Les branchipes etlesapus seuil pour-

tant des crustacés, êtres bien autrement com-
plexes que des poux. Je ne parlerai pas des
crapauds vivant dans les pierres, des pois-

sons réapparaissant dans des élangs de^sé-
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chés depuis lonj^lenips ; mais je soumettrai

à l'atteution des observateurs les faits sui-

vants, qui sont do la plus haute importance

et de l'obscurild' la plus complète. 11 est ap-

paru dans plusieurs circonstances, après des

incendies considérables, des végétaux pha-

nérogames n'existant pas dans le pays ; tels

sont, d'après Morison, cité par tréviranus

dans sa Biologie, Yerysiinum lalifolium, sur

les ruines d'une grande partie de Londres,

incendié en IGtîG. Ce lait est consi.^^né dans
\cs Leçons de botanique ÛG M. Mérat. Fro-
riep cite encore dans des circonstances sem-
blables VE. angiisiif'>liu!ii en Norwé.^e, le

Blitiun capitaluiii h Konigsberg, le Scnecia

viscosus à Copenhague. On sait qu'après l'in-

cinération ou seulement la destruction d'une
forêt, il croît sans cesse des végétaux qui
diffèrent suivant l'essence du bois détruit.

Ainsi, dans le duché de Nassau, le sparlium
scopariuin couvre le terrain qu'occu[)aicnt

précédemment les bois qu'on a abattus, et

dont les l'acines ont été brûlées sur le sol.

A la Guyane, quand on a abattu une forêt

vierge, "le sol se couvre de palmistes, de
oliou-raaripa, de bois puant {anagijris fœiida)

et autres espèces végétales qu'on ne rencon-

tre quedans les grands bois. Après toutes les

coupes de hêtres sur le revers du mont Dore,

les groseilliers apparaissent les premiers ;

pendant trois ou quatre ans, les framboisiers

occupent le sol; les fraisiers pendant deux
années; la ronce bleue pendant huit à dix

ans ; enlui, quanti le hêtre domine, tout dis-

[laraît. Dans les forêts d'arbres résineux, on
trouve, après la disparition des pins, non
|ias des framboisiers, mais tout simplement
des fraisiers et des ronces. D'après Fran-
klin, les peu[)liers croissent après la dispari-

tion des pins par incinération ; dans l'Améri-

que du Nord, le sol des forêts vierges se

couvre, peu de temps après leur déboise-

ment, d'une espèce lic Irèllc. On sait que le

fraisier croit invari.iblcmi'nt sur les lieux

où ont été établis des fourneaux à charbon
;

et l'on voit souvent, d'après Slœrkiin, l'oro-

banche succéder au chanvre.
« Lorsque, par suite de circonstances loca-

les , il s'est opéré dans le sol dos modiiica-
tions profondes, il est de toute évidence (juc

les phénomènes végétaux qui s'y produi-
sent présentent un caractère de nouveauté

,

d'étrangeté même, qu'il est difficile d'expli-

quer. Le premier naturaliste à qui j'ai vu
développer cette idée et l'appuyer sans théo-
rie de faits nombreux, c'est M. Thiébaud do
Berneaud ; et Hiirdach a recueilli un grand
nombre de matériaux qui compliquent encore
la question. Quand de l'eau salée vient à per-
cer le sol au loin et à se faire jour h sa sur-
face , il no tarde pas, d'après Link , à croître

des végétaux (jui habitent le littoral. Il en
est de même des terres imprégnées des prin-

(i|:es salants de la mer. Un terrain enlevé à

la mer par la construction de digues , et qui
était sous les eaux depuis un temps immé-
morial, produisit la salicornia herbacca dans
les lieux les plus imprégnés de sel, Varenarin
marina, puis le poa maritiina dans le sable

GEN 6U
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Freund, t. II, "i'x) a vu en L'ancmark, après le

dessèchement d'un étang qui n'avait pas été

vidé dej)uis plus de cinquante ans, croître Jo

carex cyperoides
,
qui ne se trouve pas dans

ce pays. En 1796, on mit en culture, sur les

bords de l'Oder, certaines portions de marais,
et l'année suivante le sol se couvrit de sina-

pis arvensis. J'ai suivi avec intérêt la modifi-

cation de la flore des terrains marécageux
qui se trouvent sur les bords de la Vesie ,

aux environs de Reims; aux carex, aux
typha , aux sparganium , aux joncs qui en
formaient le fond dans les |ioints les plus
voisins de la rivière , et tendaient par leur
masse à les dessécher , on voyait , à mesure
qu'on s'éloignait dans les terres ,

quoique le

sol fût le même , avec une niasse de tourbe
de six pieds d'épaisseur, succéder graduelle-
ment une flore nouvelle, apparaître des végé-
taux non aquatiques , tels que certaines
laliiées , des orchis à bulbes palmés , puis
une végétation des terres sèches, et cela sur
une longueur de 5 à 600 pas.

« La terre, prise à une grande profondeur,
se couvre de végétaux comme si elle étail

saturée de germes. C'est ainsi que Henckel

,

ayant mis dans un pot de la terre prise au
printemps h deux pieds de profondeur , et

l'ayant pla.^ée au faîte de sa maison, il y crut

des graminées et des orties.

« Verra-t-on dans ces faits à peine étudiés,

et désignés sous le nom d'apparitions spon-
tanées , une preuve de plus en faveur de la

théorie de la génération primitive ? Je ne
l'anirmerai pas. Je donne ces faits comme
très-surprenants, et je désire que les botanis-

tes , abandonnant les travaux méthodologi-
ques purs, donnent à leurs études une direc-

tion plus large et recherchent surtout les

grandes lois qui régissent rorganisn:e.
« Que résulte -t-il de ce qui précède ? C'est

que la génération des êtres primordiaux a
heu par l'action réciproque des éléments do
l'organisme mis en rapport par les agents
qui établissent en eux la vie ; et la sexualité

ne prouve rien contre les faits. Si les êtres

organisés, animaux ou végétaux, simples et

comf)lexes , étaient coiiq)Osés de principes

élémentaires essentiellement autres que ceux
qui se retrouvent dans les ctirps inertes , on
pourrait croire alors qu'il faut l'intervention

d'une force occulte pour arriver à leur for-

mation ; mais il n'en est rien : trois princi-

pes élémentaires fondamentaux chez les uns,

quatre chez les autres, puis un mode parti-

culier d'existence, sous 1 influence des agents
chaleur, lumière, électricité, et rien de plus :

ce qui revient à dire que Vorganisme est un
mode particulier de la matière. Pourquoi alors

se refuser à admettre que les principes cons-
tituants d'un corps en état do désagrégation
ayant conservé dans leur mode d'association

les éléments primitifs de tout organisme ne
s'organisent pas à leur tour, et une fois doués
de vie n'émeilent pas, en vertu do leur évo-
lution individuelle, des spores ou des gem-
mules propres à la reproduction d'individus
semblables à eux ? Celte idée so présente
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assez clairement à mon esjirit : une cellule

ou un ovulo , composé d'une association de

cellules , forme une agrégaliou organique

ayant un mode d'existence spécial , et ne

pouvant subir de modifications que quand il

naîtra pour elle des circonstances qui chan-

geront sa manière d'être. Pourquoi alors

s'étonner de la similitmie des produits 'Z

Pourquoi s'étonner plus de la génération

sexuelle que de la génération gemmipare ou
fissipare? Un organisme asexuel est celui

qui se trouve dans des conditions telles que
la cellule élémentaire jouit isolément de

propriétés vitales qui la mettent en état

d'assimiler dès son émergence les principes

nutritifs ambiants ; tandis que dans les orga-

nismes sexuels , l'ovule n'est susceptible

d'émergence que quand , par le rapproche-
ment du mâle, i-1 est mis dans des condiiions

physiologiques qui le douent de la somme
de vitalité nécessaire pour devenir un être

nouveau; en s'élevant plus haut, on trouve

que le jeune être, au lieu d'assimiler immé-
diatement les principes alimentaires qui ser-

viront plus tard à l'entretien de sa vie

,

a besoin d'une nourriture élaborée par la

mère. Toujours donc , le principe d'évolu-

tion se présente dans toute sa puissance. A
mesure que les êtres deviennent plus com-
plexes , ils ont besoin d'une nourriture plus

longuement préparée. La générafion«ponta-
née ou primitive n'est donc pas ici une ques-
tion de génération proprement dite, mais d'or-

ganisation rudimentaire ; et la génération est

un acte physiologique du riiêuie ordre que
la nutrition. A cela on demandera pourquoi,
puisque je défends la théorie de la puissance
plastique de la terre, il ne se forme plus à sa

surface d'hommes , de lions , de tigres , de
singes, etc. ; je répondrai que c'est que l'éfio-

que de leur évolution est passée, et qu'il ne
s'en forme pas plus que d'or et de métaux

,

et de pierres précieuses, au sein de la terre.

Ce sont les productions d'une époque écou-
lée, et le temps ne revient pas sur sa route ;

il chemine et emporte avec lui les planètes
qui, après de nombreuses modifications, pas-
sent de l'enfance à la virilité pour tomber
dans la décréiùtude , avec les atomes qui se

meuvent à leur surface. »

'l'outes ces opinions s'évanouissent devant
une discussion sérieuse des faits. Nous al-

lons chercher à le démontrer, en nous occu-
pant successivement des principaux phéno-
mènes sur lesquels on s'appuie pour soute-
nir aujourd'hui la génération spontanée des
infusoires, et de ceux qui servent de base à
la même opinion [lour les entozoaires.

^ I. De la grncration spontanée des infusoi-
res. — 1. On a fait deux hypothèses sur la

généi'ation spontanée des infusoires : celle

des molécules organiques de Bufl'on , et celle

de la création de spores, des auteurs moder-
nes.

Première kiipolhi'-se. — Bu lion, voyant d'une
part la matière se désagréger, et voyant d'un
autre côté naître de petites particules vivan-
tes dont l'origine échapiiait h l'observation

,

supposa l'existence d'une foule de corpuscu-
les animés dont chacun serait le centre de
forces vitales propres. De la réunion d'un
grand nombre de ces corpuscules, qu'il dé-
core du nom de molécules organiques, s

formeraient , d'après lui , tous les animaux

,

sans en excepter les plus grands ni les plus
parfaits ; de leur séparation , de leur isole-

ment, résulteraient des espèces de monades
susce[)tibles de conserver à la fois et leur
état solitaire et leurs facultés vitales, douées
u'une vie indépendante , mais pouvant se

grouper ultérieurement pour créer des for-

mes vivantes nouvelles. De là l'idée d'une
mutation continuelle , non-seulement des
éléments matériels qui constituent le corps
des animaux, mais de la forme même de ces
animaux , conséquence qu'il a vainement
essayé d'éluder jiar la nouvelle supposition
des moules intérieurs ; de là aussi la possi-

bilité de voir aiiparaître toutes les formes
imaginables et inconnues de nouvelles es-
pèces.

C'est précisément comme une consé-
quence de ces molécules organiques , que
Bulfon admet les générations spontanées.
« L'une de ces hypothèses suit de l'autre,

dit Flourens (323). Aussi, les beaux et nom-
breux résultats de la science moderne, les

découvertes de Redi, de Swammerdam , de
Valisneri, de Réaumur, sont entièrement
perdus pour Bullon. Il y a peut-être, dit-il,

autant d'êtres soit vivants, soit végétants,
qui se reproduisent par l'assemblage fortuit

des molécules organic|ues
,

qu'il y a d'ani-
maux ou de végétaux qui peuvent se i)ro-

duire juir une succession constante de gé-
nérations (32'i). » Et plus loin : « Plus on
observera la nature , plus on reconnaîtra
qu'il se produit en petit beaucoup plus d'ê-

tres de cette iin-on que de toute autre. On
s'assurera de même iiue celte manière de
génération est non-seulement la plus fré-

quente et la jilus générale , mais la plus an-
cienne, c'est-à-dire la première et la plus
universelle (323). » Et pour montrer quelle
extension Buffon donnait à cette hypothèse :

« Dès ([ue les molécules organiques, ajoule-
t-il, se trouvent en liberté dans la matière
des corps morts et décomposés , dès qu'elles

ne sont point absorbées par le moule inté-

rieur des êtres organisés, qui composent les

esiièces ordinaires de la nature vivante ou
végétante, ces molécules , toujours actives,

travaillent à remuer la matière putréfiée,

elles s'en approprient c|uelques particules

brutes, et forment , parleur réunion, une
multitude de petits coriis organisés, dont les

uns , comme les vers de terre , les cham-
pignons, etc., paraissent être des animaux

(5"2")) Uhloirc (le$ travnux et des idées de BiijJ'oii, VImpriiiierit' royale, in-i"; Paris, 1719

78; Piiris, 184i. pléniont, !. IV, p. 5.55.

(3-21) Ikirov, Histoire ualnrelle (jénérale et parti- (52!}) Ouv. cit., Suppl., I. IV, p. 5">7

ticrd> /Illii/* /// fl,'Crfit\tinii tin l'/iliiiifll tlll mi . l\(*.

p. 78;

culiire, avec lit description du Cabinet du roi , de

1719-1789; Sup-
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ou des végétaux assez grands, mais dont les

autres en iiomltre presque inlini ne se

voient qu'au microscope; tous ces corjis

n'existent que par une génération sponta-

née (32G). Les anguilles de la colle de farine ,

continue-t-il, celles du vinaigre , tous les

prétendus animaux mic^'oscopi([ues ne sont

que des formes différentes que prend d'elle-

même, et suivant les circonstances, cette

matière toujours active et qui ne tend qu'à
l'organisation (327). » Enlin, pour n'avoir

pas à rev(Miir sur ce point liistorique, voici

ce que dit encore Butfon de la génération
des entozoaires : « La génération spontanée
s'exerce constamment et universellement
après la mort, et quelquefois aussi iiendant

kl vie. Les molécules surabondantes, qui ne
peuvent pénétrer le moule intérieur de l'a-

nimal pour sa nutrition , cherclierit à se réur
nir avec quelques parties de la matière
hrute des aliments, et forment, connue dans
la putréfaction, des corps organisés ; c'est là

l'origine des ténias, des ascarides , des dou-
ves et de tous les autres vers qui naissent

dans le foie, dans l'estomac, les intestins, et

jusque dans le sinus des veines de plusieurs

animaux ; c'est aussi l'origine de tous les

vers qui percent la peau (328)... »

Il est vrai qu'examinés avec de mauvais
microscopes, les infusoires semblent n'ôtre

qu'une simple masse de gelée vivante , et

peuvent passer pour ces prétendues molé-
cules organiques de Bulîon. Les tissus des
animaux, im|)arfailement étudiés avec des
grossissements peu considérables , offrent

aussi un aspect granuleux qui a pu les faire

regarder comme composés de la réunion do
corpuscules ou globules, auxquels il était

facile, avec une imagination comme celle de
Butfon, d'accorder une vie propre. Plusieurs
observateurs sont tombés dans une erreur
analogue sur la structure des tissus à une
époque encore peu éloignée de la nôtre :

tel est Milue-Edwards (329) qui professe au-
jourd'hui sur le même point des idées bien
différentes.' Mais en ce moment nos con-
naissances histologiques ne nous permettent
plus le doute , et il est certainement inutile

de réfuter les idées de Butfon sur ce sujet.

Dcujciême hijpothèse. — Vers la fin du der-

nier siècle , Spallanzani commença , sur la

formation des infusoires , des recherches
dont nous aurons bientôt l'occasion de par-
ler ; mais d'après Bonnet , troublé dans ses

conclusions par quelques idées préconçues ,

il n'en tira pas peut-être tout le parti qu'il

devait. Plus tard, en France, Fray (330) fit

de nombreuses expériences avec toute la

minutie des cliimistes et des physiciens.
Mais elles furent plus nuisibles qu'utiles à

la doctrine qu''l voulait défendre; car elles

(526) Oku. cit., Suppl., t. IV, p. 339.

327) Ouv. cit., Siippl., t. IV, p. 3i5.

(328 Ouv. cit., id., t. IV, p. 341.

(329) lU'perloire yénéral d'anatomie et de phymo-
loyie, publié par Brcschcl; Paris, 1827, tome IIl,

page 47.

(330) Essai" sur l'origine des corps organisés et

ii^orgnni'Js : Paris, 1817. Quoique publiées tn

Diction >•. d'.^nturgpoi.ouik.

le conduisirent à admettre que dans les in-
fusions se produisent noii-seulement des
animaux microscopiques , mais même des
vers de terre, des colimaçons, et jusciu'à des
insectes d'une organisation compliquée

,

des podures, des cousins, etc. Dugès recon-
naît qu'il y a eu dans cx'S expériences quel-
que cause d'erreur, comme dans les expé-
riences plus récentes de Crosse, qui aurait
produit des acariens dans des solutions de
silice, déposées sur un morceau de lave et

soumises à l'action de la pile.

En Allemagne, Gh^chen, Gruitluiisen
,

Burdacli , Tréviranus et quelques autres
firent île nouvelles expériences. Biirdach',

qui les rapporte et les résume toutes , n'en
conclut néanmoins la génération spontanée
que i)our les êtres inférieurs. Voici comment
il en explique la possibilité : « Comme la

plasticité individuelle, dit-il, ne peut que
conserver les organes supérieurs (viscères,
muscles, nerfs, etc.) par la nutrition, tandis
que pour ce qui concerne les organes. infé-
rieurs (tissu cellulaire, vaisseaux capillaires,

os, etc.), elle est apte à produire de nou-
veau, soit en ajoutant à ce qui existe déjà,
soit en régénérant les parties perdues; do
môme la génération ne saurait maintenir
les organismes supérieurs que par propaga-
tion, mais peut, lorsque les circonstances
sont favorables, créer de nouveaux organis-
mes inférieurs (331). Malheureusement pour
la théorie, il n'y a pas tout à fait parité
entre la régénération; entre les muscles, lés

nerfs, le tissu cellulaire, les os, etc., ne sont
pas tout à fait justes. Biirdach pense d'ail-

leurs que la génération spontanée ne s'exerce
guère que sur des substancae organiques :

« Si la force plastique de notre planète, dit-

il (332), a été autrefois plus puissante qu'elle
no l'est aujourd'hui ,Jon peut penser que la

génération primordiale a été mise en jeu
jadis par des dépôts inorganiques produils
au sein des eaux ; mais qu'aujourd'hui elle

a lieu, sinon exclusivement, du moins prin-

cipalement lorsqu'on fait infuser dans l'eau

une substance qui a joui de la vie. »

En résumé, les travaux de ces expérimen-
tateurs modernes semblèrent , non pas con-
firmer les idées de Butfon, cpii n'étaient que
de simples suppositions , mais prouver (pie

la substance organique morte peut devenir
le siège d'une fermentation , et , par suite,

donner naissance à des granules, desquelles

se dévclop])eraient , comme de véritables

ovules, les êtres infusoires. «Dans la propa-
gation par œufs, dit Bùrdach (333), le nou-
vel individu se forme aux dépens d'une masse
amorphe de granulations microscopiques qui
se décomposent. De pareilles analogies ne
permettent pas de regarder comme.absolu-

France seulement en 1817, ces expériences datent
de 1800 et 1807. Une panie fut publiée en .MU-
iiiagne en 1807.

(351) BcRDACH, Trailc de physiologie, I. l", p. I",

Paris, 1857.

(.332) Ouv. cit., t. 1", p. 117.

(333) Ouv. cit., t. l ", p. 12.
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ment impossible que de la substance gre-
nue, produite par la décomposition de la

matière organique , il se développe un ani-
mal d'une autre espèce , pourvu de bouche,
de cavité digestive , d'oganes locomoteurs,
quoique d'ailleurs d'une structure fort sim-
ple. »

On verra qu'aucune de ces deux hypothè-
ses n'est fondée sur les faits. Mais, il faut

le dire, avant même que l'expérience eût ré-

pondu d'une manière qui nous parait au-
jourd'hui décisive , on avait émis, sur la na-
ture du phénomène dont nous nous occupons,
une opinion plus logique. De tout temps, en
etfet, on a cherché à expliquer la généra-
tion des infusoires par le développement
d'oeufs ou de germes, c'est-à-dire par un
mode semblable à celui par lequel nous
voyons se former les autres êtres vivants,

qui naissent de parents semblables à eux.
Faut-il admettre alors que ces germes se
trouvent répandus partout, dans l'air, dans
l'atmosphère, dans les eaux, etc. ; en un mot,
faut-il admettre la dissémination des germes
de Bonnet ? C'est là une seconde question
qu'il nous faudra bientôt discuter.

II. Mais avant de répondre à cette diflî-

«mlté, dont les spontéparistes ont fait une
objection, et à quelques autres qu'on a
élevées contre le mode de reproduction des
infusoires que nous adoptons, nous devons
exposer les expériences que tant d'observa-
teurs ont tentées dans le but de résoudre
une question si controversée, et signaler

surtout les caractères de précision néces-
.saires à ces expériences pour qu'elles puis-
sent faire naître la certitude.

Les preujières expériences semblèrent
tout à lait favorables à l'opinion des géné-
rations spontanées. Telles furent celles de
l.eeuwenhoek et de Needham qui découvri-
rent les infusoires. Plus tard, les observa-
tions d'un grand nombre de physiologistes

et de naturalistes, et notamment de Spal-
lanzani, de Wrisberg de Gleichen, d 0.-
F. Millier, d'Ingenhousz, de Fray, de G.-R.
Tréviranus, de Gruithuisen, de Biirdach , de
Schultzc, d'Ehrenberg, de Dujardin , etc.,

tout en étendant beaucoup nos connais-
sances à cet égard , ont pu donner lieu

encore aux conclusions les plus opposées.
Spallanzani vit que les substances orga-

niques cuites sont tout aussi propres que
celles qui n'ont pas bouilli à donner nais-

sance à des infusoires ; que l'eau distillée

est aussi favorable à leur développement
que l'eau ordinaire; que l'air atmosphéri-
que est nécessaire à ce développement

,

ot surtout nu'on ne vit naître aucun infu-

soire dans les infusions qu'on a fait bouil-

lir en vases clos. Cependant il reste dans le

doute : n Les infusoires , dit-il, tirent sans
doute leur première origine de principes

préorganisés; mais tes principes sont-ils

des œufs, des germes ou d'autres sembla-
bles corpuscules? S'il faut offrir des faits

pour répondre à cette question , j'avoue
ingénument que nous n'avons sur ce sujet

aucune certitude (334). »

\Vrisberg(335) prouva la nécessité de l'in-

fluence de l'air atmosphérique, en démon-
trant qu'il ne se produit aucun animal
dans les infusions recouvertes d'une cou-
che d'huile.

Tréviranus (336) dit que la diversité des
substances organiques en infusion entraîne
aussi des diilérences dans les infusoires
qui s'y forment , que la lumière exerce sur
celle production une influence considéra-
ble, etc. , et il arrive à soutenir une opi-

nion fort analogue à celle de Buflfon sur
les molécules organiques.
Une des productions qui a le plus occup(>

les partisans de la régénération spontanée
est la matière verte de Priestley. Etudiée
surtout par Ingenhousz (337) , elle apparaît
aussi, dans les conditions dont nous venons
de parler, sous l'aspect d'une croûte ver-
dâtre, à granulations rondes et elliptiques,

qui , d'abord isolées et douées de légers
mouvements, paraissent se transformer plus
tard en filets transparents qui se meuvent
d'une manière irrégulière. Suivant R. Wa-
gner (338), elle ne serait qu'un assemblage
de cadavres d'animalcules verts ( entre au-
tres de Vcnglcna viridis) ; ses filets mobiles
seraient des êtres différents; et Ingenhou-^z
aurait eu le tort de ne les considérer que
comme des transformations des premiers.
En général , les recherches des observa-

teurs dont nous avons cité les noms , por-
tèrent successivement sur l'influence exer-
cée par la nature du corps solide ou de la-

substance à infuser sur celle de l'eau dans
laquelle on la laisse infuser, de l'air qui
est en contact avec elle, de la lumière
qui l'éclairé, etc. 11 serait beaucoup trop
long de rapporter leurs nombreuses expé-
riences, dont des observations subséquen-
tes ont beaucoup amoindri la valeur. Nous
nous contenterons d'en signaler les résul-
tats.

Pour ce qui est du corps solide, tous les

corps organisés, après qu'ils ont perdu la

vie, ouïes diverses parties de ces corps (ra-

cines , tiges , feuilles , fleuTS, fruits, cerveau,
poumons, foie, muscles , excréments, etc.) ;

tes principes immédiats qu'on extrait des
corps organisés et qui sont encore suscei>
tibles de décompostition (mucus, farine,
exlractif, albumine, fiiirine, etc.), et en-
core le terreau, la vieille colle des relieurs,

la bière blanche aigrie, le mauvais vinai-

gre; entin certaines substances inorgani-
ques, le granit, l'antiiracite, le marbre (O-

quiller, d'après Gruithuisen (339); le sel

(354) Spai.i,\nz\m, Opuscules de physique animale
et viijétalr, l I", p. 230; P.iris, 1787.

(3o5) Obs'ivulionnm île aiiimalculis infusoriit sa-

tura, dr., p. (!3, 8(i; GœUinf(iie, 1765.

(536) Uiûh'nie, I. Il, p. 32 .S ; Gopitingiic, 1822.

(537) Misccllanca physico-medica; Vicnnse, 179.5.

(538) Manuel de physiologie de i. Miller, l. l",

p. 11 ; Paris, 1845.

(339) Beilràge zur phiisiognosie and laulogtrosie,

p. 100.
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rie cuisine, le sa'iiiMre , d'aiinYs Tit-viranus

(340) , sont su,sccj)til)lcs de donner naissance

à des infusoircs.

Quant à /Vn», on a employé successive-

ment Teau de rosée, que Glcichen dit ôlre

la plus féronde (341), l'eau de pluie ou de
source fraîche, l'eau conservée quelques
mois en vases clos, enfin Fcau bouillie et dis-

tillée.

La présence de l'air atmosphénque est

indispensable : nous avons vu comment
WrisDerg l'a prouvé. Spallanzani (342) avait

aussi remarqué qu'il ne se formait des in-

fusoires dans ùos vases heruiétiquement
fermés que (juand ceux-ci contenaient assez
d'air, ou qu'il avait pu en pénétrer à travers
les fissures occasionnées par l'action de la

chaleur. Fray (343) prétend en avoir vu se
développer sous l'influence du gaz hydro-
gène et sous celle de l'azote.

L'influence de la clialrur. de la luminc,<\Q
l'électrh itv , sur la producliou des iiifusni-

rcs , ne jiaraîl jias ditrércr de celle qu'exer-
cent ces agents impondérables sur le déve-
lopl'emcnt de tout être organisé.

Enfin, on a prétendu que la nature des
infusoires dépendait de la naluie de ces
trois corps (solide, eau, air), de leur pro-
portion respective , etc.

Il est inutile d'insister sur ce ()oinl, puis-
que les faits sur lesquels est fondée cette

assertion ne sont empreintes d'aucune ri-

gueur, liiirdach (344) , après avoir rapporté
les expériences qu'il a faites en commun
avec Hensche et IJaer, et qu'il appelle dé-

Les priuL-ipalus conditions qu'il importe
d'observer dans ra]iplica!ion de l'expé-

rience à la question oes générations spon-
tanées , sont les suivantes : 1° Il faut tMre

sûr que toute matière organique vivante ,

germe ou animal , est détruite dans l'infu-

sion qu'on a préparée; 2" il faut veiller à

ce qu il ne puisse pas s'en introduire du
dehors, pendant tout le temps que doit du-
rer l'expérience. Vf:)yons comment cvs con-
ditions ont été remplies.
Nous avons entendu Milne-Edwards r;:-

conter plusieurs tentatives infructueuses
auxquelles il se livra, il y a un certain

nond)re d'années , dans le but de provoquer
des générations équivoques. Ayant mis dans
un tube de la matière orgànii]iie et de
l'eau, il laisait bouillir le liquide afin do
tuer les animaux qui auraient pu s'y trou-

ver, puis bouchait le tube , en tirant son
extrémité à la lampe. Aucun infusoire no
se formait dans ces infusiflns , même après
un laps de temps très-long. .Ui contraire,
des animalcules s'y développaient toujours,
quand l'appareil n'avait jias été préalable-
ment chauli'é. On pourrait objecter avec rai-

ron à ces expériences que l'air ne se renou-
velant pas à la surface de l'infusion , i!

n'était pas étonnant qu'un animal ne piU y
prendre naissance.
Mais plus tard Schultze (.340) fit des ex-

périences jilus concluantes. La première
échoua dans les circonstances suivantes :

Il prit un vase à deux tubulures, dans le-

quel furent mises de l'eau distillée et des
oisives, se plaint de ce qu'un autre physio- matières organiques, telles surtoiit que du
logisle ( J. Millier ) ne leur accorde pas la

même valeur. « Je ne vois, dit-il dans son
objection, qu'un parti jiris de nier la possibi-
lité d'une expérience décisive , plutôt que
derenoncerà une hypothèse favorite.» Cepen-
dant nous partageons pleinement h cetégard
Ja conviction de J. Millier, et nous disons
avec lui (345) : « Quoique quelques observa-
teurs aient expérimenté à la fois sur des
infusions de substance organique, surde l'eau
distillée , et sur des gaz artificiels , la préci-
sion né.'cssaire pour établir un résultat dé-
cisif ne saurait être admise comme probable
dans ces CkIS ; et elle n'est guère possible,
})uisque les instrumenis employés pour
changer l'eau auraient dû être absolument
purs de toutes particules organiques adhé-
rentes, et que chaque lavage donnait occa-
sion à lies erreurs. »

poivre, signalées omme les plus propres
au développement ries infusoires; puis,
ayant tué tout ce qu'il pouvait y avoir de
vivant dans le bocal, en le plongeant dans
un bain-marie très-chaud , il pla(^ simple-
ment l'appareil sur sa fenêtre, pour le

mettre en contact avec l'air extérieur. Au
bout de peu de temps des infusoires s'v

montrèrent.
Dans une autre expérience, Schultze em-

ploya plus de précautions. Ayant tout dis-
posé d abord comme dans la précédente, au
lieu de laisser arriver librement l'air at-
mosphérique en contact avec son riiéiange.
cet observateur prit le soin de lui faire s"u-

i)ir d'abord un lavage qui, sans altérer sa
composition, le purgeAt île tout germe et
de toute matière organique qu'il pourrait
tenir en suspension. Pour atteindre ce but.

111. ÎMaintenant nous allons rapporter des il ne le laissa se renouveler dans les flacons
expériences d'un caractère plus positif et
dont les résultats, opposés à ceux de Bûr-
dach et de tous les partisans de l'hétéro-
génie, nous paraissent être d'une rigou-
reuse exactitude.

(540) Biologie, t. Il, p. ZKi; (Iwllinguo, 1822.
(341) Disscrlution xur In géncrnlion des animal-

cules spermaliques el ceux d'infusion ; Paris, an Vil.

(342) Observations et expériences sur les ani-
malcules, p. 140, t. I", dans Opuscules de pliij-

iique.

(343) Essai sur l'origine des corps orrjaiiiqnes et
Jiorganigues, p. ,")8; Paris, 1817.

qu'à l'aide de deux tubes placés dans les
deux tubulures; l'un de ces tubes était des-
tiné à l'entrée de l'air; l'autre, muni d'un
appareil d'écoulement , en déterminait la

sortie et le renouvellement continuel. Au

(314) Traité de pliijsiologie, t. 1", p. -2G, tiad. de
Joiirrian.

(ôi.'i) Manuel de vligsiologie , trad. de Jouniaii,
t. ï", p. 15; P:iiis, 1843.

(346) Annales de Poygendorf, p. 41; 1857. --Vo;/.
aussi Edimburg new philosoptiicat Journal, oclobriî

1857, et Annales des sciences naturelles, iv série.
Zoologie, t VIII, p. 320; 1857.
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tube qui était destiné à sou enSrée, Sclmllze
.!(!apta un appareil renfermant des réartil's

i|ue l'air était obligé de traverser avant d'ar-
river dans le vase, et où il se lavait coui-
piétement, de uianière que tout ôlre orga-
insé oa tout germe d'animal qui y aurait
i'>té contenu fût incontestablement détruit.

Le réactif dont il se servit de préférence
fut l'acide sulfurique concentré; et, pour
tiu'après ce ])assaj;e l'air ne restât pas
chnr,:;é il'acide, i! lui fit traverser un second
bain formé seidcment d'eau pure. Or, quelle
(jue fût la durée de l'expérience, tant que
celle-ci fût continuée avec le môme soin ,

jamais le moindre infusoire, ni anima! , ni

végétal , ne se développa. Ainsi , on peut
hardiment en conclure que de la matière
organique, de l'eau et de l'air ne sullisent
jias pour produire un être vivant. A la fin.

Schultze déboucha le vase, et au lieu de
n'y laisser arriver que de l'air purifié,
il y laissa pénétrer, comme dans sa pre-
mière expérience, de l'air ordinaire , c'est-

à-dire de l'air chargé de toutes les matiè-
res pulvérulentes qu'il peut tenir en sus-
pension et charrier d'un lieu îi un autre,
et au bout de trois jours appaïuient de.-;

infusoires.

Schwnnn (3'i-7) a fait des observations
analogues : il a reconnu que les liquides
bouillis et chargés de matières organiques,
(}u'on met en contact avec de l'air préalable-

ment soumis à la clialeur rouge, mais riche

encore en oxygène et souvent renouvelé,
ne produisent ni infusoires, ni moisissures,
et ne subissent pas la putréfaction. Après
lui, plusieurs oljservateurs ont répété ces

expériences avec le même succès.

11 est donc inutile de recourir au prétendu
mode de formation attribué par Bûrdacli
et tous les spontéparistes aux animaux in-
fusoires. Non-seulementlesfaits sur lesquels

il est fondé sont bien loin de concorder entre
eux , mais on voit encore que l'expérience

précise le repousse de la manière la plus
formelle.

IV. Cependant, les partisans de l'hétéro-

génie, ayant cru trouver dans leur hypothèse
une explication plus facile que dans celle

lies germes, et ayant soulevé contre cette

dernière toutes sortes d'arguments, il nous
faut répondre maintenant à leurs objections,

et, après avoir prouvé que tout fait empreint
de positivisme repousse la génération spon-
tanée des infusoires ; il nous faut démontrer
en même temps que rien ne s'oppose à l'in-

lelligence d'un mode plus normal de généra-

tion à l'égard de ces animalcules.

Comment se fait-il, répèlent sans cesse les

adversaires de l'existence des germes, qu'on
n'aperçoive pas ces germes eux-mêmes qui
doivent être si nombreux et disséminés
partout? ^lais on peut leur répondre qu'il

n'y a rien là de surprenant, puisqu'il faut

dé'ii des instruments très-puissants pour

(547) Sur les gériéralions ('(;»ii'()(/»cs , (l;iiis 1rs

Annaici de l'oggeiidorf, pii!;. l.S! ; LTiT.

voir les animaux, qui en proviennent.
Comment peut-il arriver, reprennent les

.spontéparistes, que ces germes soient trans-
portés partout? Et alorslls s'élèvent surtout
contre la puissance des courants atmosphé-
riques, laquelle est pourtant si incontestable.
Or ce que nous savons de cette puissame
doit nous rendre facile à comprendre le

transport de corpuscules aussi petits, aussi
légers que des germes infusoires, et dont un
nombre infini [lourrait tormer à peine une
masse comparable à un faible nuage dépous-
sière. Les cendres du Vésuve n'ont-elles pas
été transportées par le seul intermédiaire de
l'air, non-seulement dans toute l'Italie, mais
dans des lieux plus éloignés encore ? La seule
force des courants atmosphériques et des
ouragants n'est-elle pas la cause de ces pluies
de crapauds et de poissons dont personne ne
récuse l'étonnante authenticité? Et pour indi-
quer seulement la possibilité d'autres moyens
de transports, les œufs des animaux qui vi-

vent dans l'eau ne peuvent-ils pas être portés
d'un lieu dans un autre

, par leur adhésion
aux j)ieds des oiseaux acjuatiques, ou jiar

toute autre cause analogue, aussi sinjple et

aussi fréquente?
Si ces germes sont réj^andus partout

,

ajoute-t-on, il doit y avoir un gaspillage de
I>roduits inconcevable. Mais n'est-il pas évi-

dent qu'il doit y avoir partout des pertes
semblables, surtout cans les rangs Loféileurs
de rorjjanisation? A mesure qu'on descend
dans l échelle des êtres , on voit que pour
que le nombre reste à peu près le même et

(pie leur production et leurs pertes se com-
pensent par un balancement réciproque , le

nondtre des germes et celui des œufs se mul-
tiplient de plus en plus. C'est un fait irrécu-
sable et nécessaire aux harmonies de la

nature. Ainsi il est probable qu'en général
un champignon est remplacé par un cham-
pignon, et cependant Pries {3kS} a remar-
(]ué que le nombre des spores du rciicularia

marima est de dix millions. 11 faut donc,
dans ce cas particulier , dix millions de
germes pour la production d'un individu
dans l'économie générale de la nature. Le
même fait s'observe, bien que dans des
proportions en général plus exiguës, chez
la plupart des animaux : combien le nombre
des œufs pondus, chez les animaux infé-

rieurs, et même chez les insectes, chez les

poissons, n'est-il pas considérable, comparé
à celui des sujets qui arrivent à l'état adulte

et qui, remplaçant leurs parents, atteignent

le but final de représenter et de continuer
res|)èccl Chez les manuuifères eux-mêmes
et dans l'espèce humaine, un grand nombre
d'œufs se forment qui ne sont jamais fécon-

dés; et parmi ceux qui l'ont été, combien
j)érissent pour quelques-uns qui prospè-

rent 1 Je ne sais si, rigoureusement parlant,

on trouve dans les germes des infusoires

une prodigalité pareille. Loin d'y voir une
profusion inutile, admirons plutôt cette ex-

("48) Htjsicma nrh. végétal.
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trôiue libéralité de la nature pour assurer la

LontinuKé des espèces.

Une dernière objection, à laquelle les par-
tisans de la génération spontanée ajoutent un
j;rand poids, est la suivante : Dans un grand
nombre de cas, disent-ils, on voit des èlres

se former dans des lieux où , depuis fort

longtemps, on n'a*vait vu des êtres sembla-
bles. Comment auraient-ils pu s'y dévelo)i-

per, si ce n'est spontanément? Rien n'est plus
vrai, sans doute, que ces sortes d'apparitions
souvent surprenantes; mais rien n'implii(ue

moins la nécessité d'une génération sponta-
née. On le sai!, en effet, un grand nombre
de germes, des animaux même peuvent con-
server l'aiititude à vivre ou à se développer,
quoique la vie semble annihilée chez eux,
et qu'elle y reste plus ou moins de temps
tout à fait latente. Il est facile do citer une
muUititudc d'exemples de cette singulière
faculté.

Le fait est peut-être plus frappant pour
les plantes (pie pour les animaux. Tournelort
raconte que des marécages, desséchés depuis
longtemps, s'étant renouvelés, environ un
siècle après leur dessèchement, par suite de
]iluies abondantes, on vit s'y développer de
nouveau des plantes marécageuses, qui n'a-
vaient poirit paru dans le même lieu (ant

qu'il n'y avait pas séjourné de l'eau. Des
exemples de ce genre sont très-nndtipliés
dans la science. Franklin (3'i9), rap|)Orte

(pi'en Amérique, quand on a brîilé des forêts

depins, quelques années après on voit naitre

des peupliers à la même place. Surles lieux

qu'occupaient les forêts vi('r,-;es de l'Amé-
ri(pie, après iju'on en a iipéré la desiruclion,
on voit [tousser des trèlles (.'îaO). Dira-t-on
<{ue, dans tous ces cas, et nulle autres qu'on
pourrait citer, Jl y a eu génération sponta-
née? N'est-il jias plus naturel de supposer
t|ue les graines de ces diverses ]ilantes sont
venues d'aillejii-s, à l'aide des courants at-

nios[)hériques ou de tout autre moyen tic

transport (|ui |)eut nous échapper? Ou bien
ne |)eut-on pas a Imettre quelles séjour-
naient dejmis longtemps lians le lieu même
oi^ elles ont |ioussé et qu'elles y ont conservé
leur vila'iié jusqu'au moment où les circons-

tances andiiantes, venant à changer, leur
ont |iermis de prendre leur développe-
ment?

Link (331), rapporte que, lorstiu'une source
d'eau salée vient à sourdre loin de la mer,
on voit bientôt croître aux alentours .les

végétaux qui n'habitent que des terres im-
jirégnées de sel ou les rivages de la mer.
lUiidach (352) se hâte d'en conclure que le

ciiangement de nature du sol a suffi pour
produire des végétaux d'espèces différentes;

et, ajoutant à cet exemj)le celui des plantes
nouvelles qui croissent surles lieux ravagés

1 ar l'incendie, il dit : « 11 est parfaitement
conforme à l'analogie avec la formation des
infusoires, (luelcsproduitsde la combustion,

(349) Froricp's Notixen, t. Vil, p. 193.

(350) lloK.\uN-N, dans Froriep's ISoliicn, t. YllI,

ji. U6.
(551) Elcmcnta i<hUos?i^hia: bolniiicir, p. itii.

variant selon la nature du sol et ccue des
substances combustibleséparses à sa surface,

donnent lieu aussi au développement de
plantes diff'érentes. » C'est ainsi qu'il prend
toujours le changement des circonstances
exlérieureset, parsuite, desconditionsd'exis-
lence des divers êtres organisés, pour In

cause même de la production de ces êtres.

N'est-il pas plus simple de n'y voir (jue la

cause de leur développement, que la i^ossi-

bilité pour eux de vivre d;ins des lieux où
on n'avait pu les voir encore , [ arce qu'ils

n'avaient ]iu y trouver, jusque-là, les élé-

ments nécessaires à leur existence? Du reste,

des expériences précises nous démontrent
(pie cette conservation des graines, (jue la

l)ersistance de leurs propriétés vitales et de
leur pouvoir germinatif, quelque étonnantes
([u'elles puissent nous paraître, sont néan-
moins des faits irrécusables. Ainsi on a vu
germer des grains de sensitive qui étaient,

depuis soixante ans, dans l'herbier de Tour-
nefort; des haricots recueillis dcj)uis cent
ans, des mousses conservées aussi depuis
deux cents ans ; cnlin, du blé et du riz trou-
vés dans les plus anciens monuments de la

vieille Egypte. N'y eiit-il aucune cause d'er-

reur dans rex|)érience de Fray qui a vu se

développer des animalcules dans l'infusion

des débris d'une monde, les faits que nous
venons de citer suffiraient pour lui ôter tout

cachet de spontéjiarité.

Les œufs des animaux ne paraissent pas

,

il est vrai, pouvoir conserver leur viabilité

pendant un temps aussi long; mais eneorci

sont-ils susceptibles de la garder durant un
certain nombre de mois et môme d'années.
Tout le monde sait ([u'en soumettant les

œufs des vers à soie à une liasse tempéra-
ture, les agriculteurs j'arvicnnent h les con-
server pendant un temps assez considérable.

Chez pfusieurs animaux (et notamment chez
(juelques-uns assez parfaits çn organisation
jiouf qu'on ne puisse plus élever aujourd'hui
à leur égard seulement le soupçon de géné-
ration spontanée), on a constaté des faits

analogues à ceux que nous avons cités chez
les végétaux. Ainsi on a vu des animaux
jiaïaître, à certaines époques, dans les lieux

où on ne les avait pas reiicoiilrés ile|iuis fort

longtemps. Adanson a vu, au Sénégal, de petits

murais, desséchés neuf mois de l'année, qui,

plus tard, lorsqu'il avait plu, se peuplaient

de poissons dont les esjièces étaient diti'é-

rentes de celles qui peuplaient les eaux en-

vironnantes. Sans aller si loin, on voit sou-

vent les eaux pluviales des fossés qui restent

à sec la majeure partie de l'année, et (piel-

quefois plusieurs annéesde suite, se peupler
rapitlemcnt de myriades de petits crustacés,

en |iarticulier de dnplmies, de cypris, de
cithérées, môme d'animaux d'assez grande
taille, comme les branchippes, les apus.

Desmaresl l'a surtout remarciué pour ces der-

niers (333). Il y a quelques années, dans la

(3.52) Traité île plnjsiolo(iie, l. l", p. il ; Paris,

1837.

(.353) Dict s, Plnjr^iolpgic comparée, U III, p. iO!
;

Moiiipeliier, 1859.
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Ibi'êt de Fontainebleau , on trouvait des
tlaques d'eau pleines de petits crustacés bien
connus des naturalistes, longs de V centi-

niùlres, nommés apus, et qu'on ne rencontrait
pas dans les lieux voisins. Une année, ils

disparurent eouiplétemcnt, et, pendant les

deux ou tpois années qui suivirent, on n'en
trouva plus du tout; puis ils reparurent
bientôt en grand nombre. Conimenl expli-

quer tous ces phénomènes, si c& n'est en
disant que les germes de ces divers animaux
étaient restés viables dans la vase, tant que
l'js circonstanres favorables à leur dévelop-
pement ne s'étaient pas présentées? Entou-
rés d'une humidité sufllsanle, et protégés
par la surface desséchée, vé^^étante même,
du marécage, ils ont pu s'y conserver long-
temps sans périr. D'un autre côté, les cou-
rants atmosphériques, l'adhésion aux pieds
des oiseaux. aquaii|ues, dont il a déjà été

question , et plusieurs autres moyens de
transport, auraient pu les faire iiasser d'un
autre lieu dans celui qui est devenu le ber-
ceau de leur développement.
Du reste, ce ne sont pas seulement les

germes d'un grand nombre d'êtres qui sont
susceptibles de conserver leur vialnlité mal-
gré le dessèchement et l'absence de toutes
]ss circonstances nécessaires à leur évolu-
tion. Plusieurs animaux, déjà développés,
paraissent être aussi doués de la môme fa-

culté. Spallanzani (i'6'i) constata, en exa-
minant les mousses qui se trouvent sur les

toits, dans les gouttières, l'existence de pe-
tits animaux, curieux à bien des é.;ards, et

qu'on connaît sous le nom de rotifères ; ces

animaux desséchés ne donnent aucun signe
de vitalité et ressemblent à des grains de
poussière; mais dès cni'on leur donne dt^

l'eau et qu'ils en sont humectés, ils revien-
nent à la vie et se font même remarquer par
îa vivacité de leurs mouvements. On ciiti-

qua d'abord le fait : Bory Saint-Vincent (335)
admit que les rotifères desséchés mouraient
inévitablement, et que si l'on avait cru voir
ces animalcules desséchés revivre, on n'avait

vu, en réalité, que de nouveaux animalcules
)>rovenant d'œufs prom|)tement développés.
Ehrenberg (SoO), tout en supposant que le

rolifère continuait à vivre, garanti par la

mousse et le sable, pensa néanmoins que,
loin d'être interrompus, les actes vitaux se

poursuivaient eu lui avec la même rapidité,

et il admet qu'entre le rotifère qu'on exami-
nait avant le dessèchement et celui qu'on
retrouvait ajirès, il y avait une suite de gé-
nérations intermédiaires; en un mot, que
celui-ci n'était qu'un des arrière-petits-

enfants de celui-là. Mais on a repris ces ex-
périences, et l'on a vu que non-seulement
Spallanzani avait bien observé, mais que

(.551) Opuscules de physique animale et Vi'gélule,

l. Il, |>. 209.
(n.SS) Kncficlopédie méthodique , I82t; arl. Micros-

copiques et vibrions; — IHclionnuire classique d'his-

toire naturelle, art. Rotifères.

(7>">6) Die Infuscrien a/s volkommcne Orqaiiismcn,

p. i92;Leipsick, J858.

(557) Suite de boii ffcmoirc sur les lardigrades,

cette moil ap|)arenle peut même durer pen-
dant neuf mois. Les lardigrades, les vibrions,

qu'on trouve dans les grains de blé rachiti-

que, etc., jouissent de la même faculté.

Doyère (337), en poursuivant les recherches
de Spallanzani, a vu un fait plus curieux en-
core ; c'est que, mal;i;ré la loi générale d'a-

près laquelle toute vie est incompatible avec
une température trop élevée, ces animaux,
une fors desséchés, pe'jvent, sans périr, être

soumis à une très-forte clialeur. Desdoi-
zcaux (3.38), il est vrai, a ])réscnté dernière-
ment à l'Académie des sciences des confer-

ves, recueillies en Islande, et qu'il avait trou-

vées végétant dans la source thermale de
Grôf, à une température de 1)8°; mais en
général il n'y pas d'animaux qui résistent à

une chaleur de plus de 50" : à celte tempé-
rature, ils meurent tous, mèine tjès-promp-
tement. On conçoit qu'il doit en être aiasi,

jie serait-ce que par l'effet de la coagulation
de l'albumine ; mais Chcvreul (359) a cons-
lalé que l'albumine, quand elle a été préa-
lablement desséchée, peut être fortement
cliautfce sans se cougulei', c'est-à-dire sans
jiordre la pro|)riété de se redissoudre dans
l'eau. C'est précisément ce qui est arrivé
dans les expériences de Doyère, et, grâce
sans doute à cette seule circonstance, ces

animaux, après avoir été d'abord desséchés,
ont pu être chaufl'és jusqu'au 120" et même
jusfpi'au liO°, sans perdre néanmoins leur
viabilité.

V. .\pros les présomptions que devaient
faii'e naître- les travaux des premiers obser-
vateurs attentifs, après les expériences posi-
tives que nous avons rappariées et les ré-

ponses que nous venons de faire aux prin-
cipales objections tles partisans de l'hétéro-

génie, il nous semble |;eu logique d'admettre
que des infusoires puissent naitre sponta-
nément.

Il est vrai que ])!usicurs des physiologistes

qui croient encore à ce mode de génération^
eu resserrent étroitement les limites : ils ne
su]iposent pas que des êtres vivants puis-
sent ncîtrc de composés minéraux, et se

contentent de les faire provenir de la disso-

ciation de parties organisées, c'est-à-dire

d'éléments ayant déjà appartenu à d'autres
corps doués de Is vie. Ainsi ils pensent que
la formation d'infusoires n'est ]/as, à pro-
prement parler, une produi;tion primitive-de

matière organique , mais qu'elle suppose
déjà l'existence- d'êtres organisés. Aucune
substance organique, en ellét, ne paraît

|iouvo4r se développer d'elle-même. Les vé-
gétaux vivants semblent avoir seuls le pri-

vilège de transformer les combinaisons bi-

naires du règne minéral, l'eau, l'acide car-

bonique , l'ammoniaque, en combinaison

Ann. des se. nat., W série, Zoeloijic, 1812, loiiie

XMll, p. 5.

(558) Comptes rendus de l'Acad. des.sciencu, tome
XXIll, p. 031; 18l(i.

(359) De l'influence que l'eau exerce sur tes

substances azotées solides. ( .inn. de chimie et de

phtisique, t. XIX, p. îl.)
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ternaire organique, et, par suile, en ma-
tière organisée. Les animaux, au (X)ntraire,

d'après k's vues gc-nérales émises et déve-

loppées successivement par Biirdaeli (360),

J. Millier (361), J. Dumas (.362), vivent en
général de matières organiques déjh formées ;

' mais ils n'ont pas le pouvoir d'en créer eux-
mêmes avec des éléments ou des composés
minéraux : en un mot, leur existence sup-
pose celle des végétaux.
Néanmoins nous ne croyons pas que,

même avec cette restriction, on puisse ad-

mettre davantage la génération spontané'j

des infusoires. Ainsi, dans tous les cas (jue

nous venons d'examiner, nous ne reconnais-

sons aucune hélérogénie; nous y voyons
seulement une révivitication tie certains ani-

maux dont la vie était restée latente par
refTetdu dessèchement ou de quelque autre
circonstance ; ou bien un développement de
germes qui étaient demeurés plus ou moins
de temps sans éi'lore, parce qu'ils ne se

trouvaient pas dans des 'àrconstances favo-

rables à leur évolution.
D'ailleurs Ehrenherg (36-3) a découvert

la véritable germination des semences de
champignons et de moisissures, et par là

tixé le mode de propagation de ces végétaux.
Il a fait voir comment on peut produire de
nouvelles moisissures avec des graines de
moisissures, et il a rendu probable que,
dans le cas où ces êtres apparaissent d'une
manière inopinée, leurs graines, dissémi-
minées par l'eau ou par l'almosplière, n'ont
l'ait que trouver le sol nécessaire à leur ger-
mination. Quant aux animaux infusoires,

non-seulement Ehrenherg a reconnu qu'un
grand nombre a une structure compliquée,
mais il a pu, chez plusieurs, obsei'ver des
œufs et la propagation par des œufs, chez
d'autres, la propagation scissipare, ou bien
encore celle par gemmes ou bourgeons. De-
vant revenir sur ces divers modes de repro-
duction, nous ferons seulement observer ici

que cette multiplication peut être extrême-
ment rapide; c'est ce ({ue prouve l'exemple
d'un rotateur [Vhi/datina senta) duquel, d'a-

près Ehrenherg (36V), peut résulter en dix
lours un million d'indivitius. Si l'on ajoute
a cela que le développeaicnt de ces animaux
parait ôlre riche en formes successives, et

qu'il peut arriver de prendre pour une dif-

férence d'espèces ce (]ui n'est qu'une diifé-

rence entre ((uelques degrés de développe-
ment, on n'épro>ivera plus aucune difficulté

à se rendre compte ni de leur extraordinaire
multiplication, ni de leur extrême diver-
sité.

Bien que les observations d'Ehrenberg
nous aient révélé les détails de structure les

(360) Traité de phijsiologie, t. IX, p. 401 ; Paris,
1837.

(.361) Manuel de physiologie, t. I", p. 16 ; Paris,

(362) Essai sur la statique chimique des êtres or-

ganisés, 5' édit., février 18ii.

(363) IS'ova acta nat. curios., vol. X. (Citation ilc

i. Miii.i.ER, dans Manuel rie physiologie, loiHO 1",

ingc 13.)

plus curieux dans les infusoires, il n'est

pourtant pas exact de dire que tous ces ani-

maux, les rotatoires exceptés, aient une or-

ganisation complexe, et notamment im esto-

mac composé, comme l'admettait d'abord co

rruirogra|ihe, qui leur avait donné le nom
i\<^ poli/gaslriques (.365). Dujardin a démon-
tré que plusieurs consistent seulement en
une espèce de gelée vivante, de sarcodr,

jiour nous servir de l'expression de ce na-
turaliste, susceptible de changer de forma
tant au dehors qu'au dedans, jiourvue d'or-

ganes locomoteurs, cils vibraliles, et dans
laquelle les aliments se creusent progressi-

vement un certain nombre de cavités stoma-

cales, destinées à opérer une digestion suc-

cessive des matières ingérées (366). Mais
ces faits n'ôtcnt aucune valeur aux conclti-

sions que la connaissance plus approfondi»

des infusoires permet de déduire contr«

l'hypothèse des générations primitives.

En outre, Ehrenherg n'est jamais parvenu
à obtenir, à l'exemple de Tréveranus, d'in-

fusions déterminées des formes d'infusoires

également déterminées. 11 a vu tantôt les

unes, tantôt les autres se produire, quoique
la préparation fût absolument la même. Cette»

assertion détruit celle de Gruitliuisen (367),

qui dit n'avoir jatnais trouvé ces animaux
parfaitement sendilables de forme, de fail-

le, etc., dans plus de mille expériences faites

sur des infusions de substances diverses, et

au milieu de circonstances différentes, et

celle de Biirdach (368) , qui prétend que les

diverses espèces d'infusoires prennent un«
configuratioti en harmonie avec les circons-

tances. Le fait de cette ditférence, fût-il avéré,

ne saurait d'ailleurs devenir un argument en
faveur de la génération spontanée. Qu'y au-
rait-il d'étonnant, en effet, à ce que certai-

nes espèces ne pussent se développer que
dans certains milieux, et d'autres espèces
dans d'autres milieux, si pour les infusoires

comme pour tous les animaux , les milieux
constituent des conditions d'existence?

§ II. De la génération spontanée des tnto-

zoaires. — La seconde question que nous
avons à examiner, au sujet de l'hyiiothèso

des générations spontanées, est celfe de la

formation des vers inieslinaur, ou, plus gé-
néralement, des enlozouires et des parasites.

Or, pour ces animaux, comme pour les in-

fusoires, de quelque espèce qu'ils soient, à

quelque profondeur qu'ils se trouvent p'a-

cés dans le foie, les muscles, l'œil, le cer-

veau, etc., il est iuqjossible aux partisans

de l'hélérogénie de prouver qu'ils se forment
s|!ontanément. Toutes les raiscms alléguéesi

aujourd'hui encoreen faveurdecelle opinion
ne sont que des raisons négatives. Do ce

(364) Annotes des sciences naturelles , n' série.

Zoologie, t. I", p. 138.

(365) EiiRENBERG , Die Infusions thierchen als

vollkommene Organismen; Lcipsick, 1838.

(566) DiuARUiM , Mémoire sur l'organisation riet

infusoires, dans Ann. des se. nat., i\' série, Zoologie,

t. X, p. 250; 1838.

(367) Organoioonomie. p. 164; Mnnich, 181 1.

(308) Traiit de physiologie^ l. I", p. 26.
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qu'on ii'oil ne pouvoir pas expliquer autre-
ment la présence d'un filiaire dans le corps
vilré, d'une douve dans le foie, ou de tout
autre ontozoairc dans un organe profond ,

t'yalemeut éloigné de la surface du corps ou
de ses cavités naturelles et digestives, on
argue que ce liliairc

, que celte douve,
que cet entozoairea pris spontanément nais-
sance dans le lieu où on le trouve. Et comme
il faut se contcnlor ici de l'ubservation di-
recte, parce qu'on no peut pas, |iour la for-
mation des untozoaires comme pour celle
des infusoiros, provoquer la nature par
i'expérimeniaiion , tant qu'il restera un en-
tozoaire dans le piel on n'aura pas vu des
oeufs, ou qu'on n'aura pas surpris se repro-
duisant de quelque autre manière, les par-
tisans do l'hétérogénie s'en feront une arme
pour défendre leur opinion. Cependant tous
les faits bien avérés, toutes les découvertes
qui chaque jour ont fait mieux connaître
l'histoire des helminthes, sont formellement
contraires à l'hypothèse des générations
spontanées. Il ne sera pas très-long de pas-
ser en revue les points importants de la ques-
tion, le sujet n'étant pas encombré d'expé-
riences fautives connue pour les infusoires,
puisqu'ici on ne peut en faire ni do fausses,
ni de vraies.

Plusieurs savants, et surtout plusieurs na-
turalistes et médecins allemands, Morren

,

Rudolphi , Bremser, en'.re autres , croient
encore à la génération spontanée des liel-

minthes. Vnc telle opinion se répandit par
leurs ouvrages, qui, d'ailleurs fort remar-
quables, ne nous donnaient des vers qu'une
connaissance superficielle , inconq)lète et

purement morphologiiiue. Il était réservé
aux travaux analonii([ncs, surtout aux plus
réncnts, de redresser leurs erreurs, et de
nous donner une idée juste de l'organisa-
tion compliquée d'un grand nombre d'ento-
zoaires.

Sans parler des jireraiers essais de Redi,
Unné, Ifloch, Pallas, O.-P. Muller, ni même
des travaux plus importants de Gœze et de
Zeder, on peut regarder lludolj/hi coiùme le

fondateur tle la science helminthologique.
Mais si dans son grand ouvrage (3G9) , ainsi
que dans les magnifiques planches que
lîremser (370) y a ajoutées, la zoologie et

riiisloire naturelle des helminthes oiit fait

un innnense progrès , il faut avouer que
l'analoniie et la physiologie de ces animaux
n'y ont que fort peu gagné, et que nos con-
naissances sur cet objet, le seul ([m puisse
éclairer l'histoire de leur gén(''ration , sont
restées à peu près ce qu'elles étaient aupa-
ravant.

C'est à tel point que Uudolphi se re-
fuse à admettre dans les vers l'existence
d'un système nerveux, bien qu'elle y fût re-
connue déjà par plusieurs de ses prédéces-
seurs.

Bremser (371) lui-même publia, peu de
temjjs après, une Histoire des vers intesti-

naux de Vliomme. Non-seulement il y décri-
vit ceux qui se trouvent dans son tube di-
gestif, et ceux qui séjournent en dehors de
ce canal , il indiqua leur diagnostic et leur
traitement, mais il fit ])récéder toute cette

partie de son ouvrage d'une longue disser-
tation en faveur de la génération spontanée
des entozoaires. Nous examinerons plus loin
ceux de ses arguments qui méritent réfuta-
tion.

Mais, pour ce qui est îles notions anato-
iniques positives, c'est Bojanus (371*) qui le

premier a démontré, du moins en partie, la

composition du système nerveux dans uu
amphistome ; de plus, dans le même amphis-
tome, dans plusieurs distomes, cet observa-
teur a fait connaître nettement le canal in-
testinal, les organes de la génération, et

môme, dans ]c Distoma hrpalictim , l'exis-

tence d'un appareil vasculaire. On sent quel
coup portent ces découvertes, qui datent déjà
de plus de vingt ans, à rhypotlièsc de la gé-
nération spontanée. Si ce mode de reju'oduc-
tion se concevait d'animaux ([u'on ne sup-
posait doués que d'une organisation obscure
et uniforme, il devient bien plus difllcile de
l'admettre du moment qu'on reconnaît dans
ces animaux des appareils organiques diver-
sement caractérisés dans diverses classes, et
surtout des organes générateurs et les pro-
duits de ces organes.

J. Cloquet (372) exposa, dans un mémoire
assez étendu , l'organisation de l'ascaride
lombricoïde et de l'échinorhynque géant. On
y trouve la description des organes généra-
teurs des mâles et des femelles : celle de
l'ascaride est surtout très-détaillée.

Dujardin, qui a publié une histoire natu-
relle des helminthes (373), a donné aussi,

dans plusieurs mémoires, des détails sur
l'organisation de ces animaux, sur la struc-
ture anatomiquo des gordius et du iner-
niis (37'i-), sur les helminthes des musarai-
gnes, sur leurs métamorphoses et leurs mi-
grations (373), sur l'embryon des entozoaires
et les mouvements de cet embrvon dans
l'œuf (376).

Mehlis, Nordmann, Miran, Diesing et plu-
sieurs autres ont aussi décrit, d'une manière
jilus ou moins parfaite, le système nerveux,
l'appareil vasculaire, le canal digestif, les

organes de la génération de plusieurs dis-

(.JOÛ) Enlozoorum historia ««(«rn/is; Amstciilam,
1808, cl Entozoorum siinopia cui accecluiil mantissa
duplex et indices looipUlissimi ; lîcrnlini, 181!).

(070) houes lielminllium niislcma Hudulphi eiitoo-

toijicum illustraïUcs, cuiuiil J.-G. BuKMsr.u; Vii'iuise,

18-24.

(Ô7I) TraiU' zooloijique et plnixioloiiiqiie des vers
hileslinuiix de l'Iiomme, traduit l'iar Gi'iiiulltM- l'aris
IS-ii.

(ô7r) Entlielmiiitliica , in Isis von Oken ; Jahr-
gang, 1821 ;

— Ersler Band., § lf>, 2, s. 30.^.

(572) Anatumie des vers inlestinuiix ; Paris, 1821.

(573) Histoire naturelle des lielmintlies ou vers iit-

teslinaux (dans li'S Suites il ISuffoii); Paris, 184o.

(57i) DniutinN, Ann. des se. nat., u" sciic, /.oo-

kujic, t. XVlll, p. 129.
(57,">) lice, cit., nicnic série, t. \X, p. 329.

(57G) Kec. cil., iil.,1. Vlll, p. 503.
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tomes, amphislomes, lin^uatulcs, diplos-
tomcs, etc.

liiilin, tout récemment, E. Blanchnrd (377)

a r°j)iis l'étude anatomiquc des cntozoaires;
il est parvenu à suivre les plus petits lllets

de leur système nerveux, h reconnaître i)ar

riiijcction la forme exacte de leur canal di-

gestif et la richesse de leur appareil vascu-
taire, à saisir distinctement les caractères

lioniologues ou dilférentiels des organes g'-

nérateurs dans les diverses espèces; en un
mot, à démontrer, dans ces animaux, une
complicatioa do structure qu'on était loin

de soupçonner il y a quohjues années.
Ainsi, d'un côté, la délimitation fort nette

des espèces, fonilée sur la forme générale du
corps, les caractères zoologiques extérieurs,

et toutes les circonstances qui servent h éta-

blir des déterminations génériques et spéci-

li ]ues en histoire naturelle, déjà si bien uti-

lisées par Rudolphi, Bremser, Cuvier, de
lllainville, Dujardin , etc., permettant de
co:iqiarer sous bien des rapports les cnto-
zoaires avec un grand nombre de vers qui
vivent dans les milieux extérieurs aux corps
lies autres animaux, doivent faire supposer
que leur génération ne s'éloigne pas de celle

de ces deiniers; que, comme celle-ci, pou-
vant être à la fois scissipare, gcnimi[)are ou
ovipare, elle est surtout ovipare.
D'un autre côté, la structure compliquée

de leur organisation, comparable à celle d'a-

nimaux semblables à eux, rpii habitent les

eaux douces ou la mer (378), diirérente dans
les diverses formes spécifiques, de manière
à confirmer les classifications zoologiques
établies sur la forme extérieure, et même
à les perfectionner dans un grand nombre
de points, est aussi un molli' puissant de
supposer que les entozoaîres ne sauraient se

dévôlop;,f;r spontanéaient, surtout quand on
sait que les organes de la génération et leurs

produits ont été déjà vus et décrits dans un
très-grand nombre de types.

Se fondant sur ces dernières considéra-
tion?, c'est-à-dire sur des données anatomi-
ques, Blanchard établit, dans les vers, les

classes suivantes : les anévorines (370), com-
prenant les planaires, les trématoJes, les

douves, les ainphistomes, les tristomos, etc.;

les cesioides , dans lesquels il range les

ténias, les bothriocéphales , les cysli;er-

(.377) lîeclicrclies sur l'orgr.r.isalion des vers, d;ins

l«s Anih'des des sciences naturelles, m' série, Zoolo-
gie, 1. Vil, p. 87; 1847.

(378) Les circonstances biologiques , ici coniinc

l'iiez les insectes et plusieurs autres animaux, ont
f(ut peu (l'importance; elles ne tiennent j^uére qu'à
la ilillërencc dans le choix de la nduirilure. Aussi,
en comparant l'organisalion des planaires à celle des
trénialodes, Blanchard a-t-il trouvé que l'animal vi-

vant dans les mares, dans les étangs, dans la mer,
est très-voisin de l'animal vivant dans le foie, dans
l'intestin ou dans un autre viscère d'un mammifère,
d'un oiseau ou d'un poisson. Bien plus, la même
espèce est souvent aquatique pendant une période de
sa vie, et parasite pendant une autre.

(379) Celte dénomination est destinée a rappeler,

dans celle classe, l'absence caractéristique d'un vé-

ritabl' collier nerveux.

(jues, etc.; \es helmiinhes liruprcment (//.'.«,

c'est-à-dire les tlliaires, les sirongics, les as-

carides, etc.; enfin les nemeriiitcs, et quel-
ques autres.

Pour ce qui concerne les organes de la

reproduction dans les classes précédentes,

« chez les anévormes, dit cet observaicur,

c^s organes ont une constance assez grande;

ils permettent de distinguer ces entozoaires

des autres vers. Les hirudinées et les sco-

léides (lombricinées) sont les seuls qui s'en

rapprocheraient bien notablement sous ce

rapport (380). » — « Quant aux organes de la

génération, les cestoïdes diffèrent non-seu-

lement des helminthes nématoïdes , mais

aussi des anévormes, des hirudinées et des

scoléides ; ils n'ont guère plus d'analogie

avec lesannélides proprement dits. Dans les

ténias et dans les boîriocépbales, oii le corps

est nettement divisé en une longue série

d'anneaux, il existe dans chacun d'eux, soit

en môme temps, soit alternativement, un
ovaire et un a[ipareil mâle complètement
distincts et séparés de ceux de l'anneau pré-

cédent et de l'anneau suivant. Dans les ces-

toïdes, dont le corps n'est pas divisé comme
il l'est chez les précédents, les organes de la

génération se multiplient néanmoins de la

même manière dans toute la longueur du
corps (381). » — « Toujours, ajoute-t-il plus

liiin, les sexes sont séparés dans tous les ani-

maux que nous rangeons dans la classe des

helminthes; c'est encore un caractère géné-

ral f|ui les sépare des anévormes et des ces-

toïdes (38-2). »

Ainsi, nous reconnaissons aux entozoaires

des organes générateurs, nous savons qu'ils

prûJ.uisc:it des œufs, et en nombre imnujnse,

comme surtout le ténia , le botryocé-

pliale, etc. Ces œufs sont évidemment des-

tinés à les reproduire, et non-seulement
nor.s devons penser que c'est | ar le dévelop-

pement de ces œufs que naît un ver caracté-

risé comme le ténia , mais encore il nous
est impossible de concevoir , avec Rudol-
plie (383), que ce dernier puisse se former
spontanément. Aussi les partisans de la gé-
nération équivoque ne se refusent-ils plus à

admettre que les entozoaires pondent des

œufs, puissent même se propager par (\(is

œufs; mais ils se retranchent derrière la dif-

ficulté, l'impossibilité, disent-ils , que ces

(380) E. BiANCHARD, liée, cit., p. 111.

(381) E. Blanchard, Dec. cil., p. 119.

(582) Id., Bec. cit., p. 128.

(383) Rudolphi (cité par Dccfs, Physiologie cou:-,

parée, t. Ill, p. 204) croit avoir olisorvc un fait re-

niarquahle de génération spontanée du ténia. Sur un.

chien dont les intestins ne contenaient que deux,

articulations de ténia catcnifoiine, il rencontra, at-

tachés à beaucoup de villosités et comme continus

avec elle, de petits nœuds blanchâtres que le mi-

croscope démontra cire autant de tètes de cette es-

pèce de ténia, mais sans aucune partie de leur

corps. Rudolplii fait n inanpier à ce sujet que bs.

plus petits de ces animaux , Uuqu'ils sortent de

l'œuf, montrent déjà un assez grand nombre d'arti-

cles : ce qui prouverait, suivant lui, que ces cai>i-

tulcs no pouvaient provenir d'une généialion ovi-

pare.
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œufs soient portes dans les cavités du corps,
ou dans l'épaisseur des tissus, et ils en con-
chient que, dans beaucoup de circonstances,
les entozoaires ne peuvent se former que de
toutes pièces, l'un d'entre eux du moins,
sauf plus tard à ce que ce premier en engen-
dre d'autres par scissiparité, par bourgeon-
nement ou par des œufs. C'est là, à propre-
ment parler, le seul argument qu'ils jiuis-

scnt présenter encore en faveur de cette doc-
trine ; c'est donc le seul que nous aj'ons à
examiner. Nous allons essayer de prouver
que, sinon dans tous les cas, du moins dans
la plupart, il ne peut plus être d'aucune va-
leur, et qu'on peut toujours concevoir plus
facilement le transport des œufs des lielniin-

tlies que leur génération spontanée.
Il est d'abord un ordre de faits pour bv

quel le doute n'est plus permis aujoard'liui :

aiu'^i on ne croit plus à la génération spon-
tanée des poux, desacarus, des puces [véné-

Irantes, des filaires de iFéiline, et de tous les

parasites qui, déposant leurs œufs dans l'é-

])aisseur de la peau, semblent au jjremier
abord se développer au-dessous de l'enve-
loppe cutanée. Il en est de môme des vé'é-
taux parasites, paruii lesquels un des plus
n-marquables est le hotnjtis paraihxa ou
bassiana : on sait que le dévclop|)ement de
cette moisissure provoque, clicz les vers à

soie, une maladie meurtrière connue sous le

nom de muscardine. On croyait qu'elle élait

le résultat d'une génération spontanée pm-
voquée par la mauvaise nourriture , le dé-
faut d'aération, ou toute autre cause d'insa-
lubrité. Mais les reclieielies de Bassi de
Lodi (38'i.), d'Audouin (383), de Jolianys (330),
ont prouvé d'abor.l que ce cryptogame est

inoculable, et qu'il suffît pour le pro|iager
d'une quantité extrêmement petite; puis,
qu'il se développe toujours à i'oriiire des
tradiées, c'est-à-dire dans les points où sont
arrêtés lescor,iuscules entraînés par l'air at-

•uospliérique qui pénètre dans les organes
«les insectes. De la connaissance de ces deux
circonstances particulières, il est facile de
conclure que la production du botrytis, chez
les vers h soie, loin d'être spontanée, tient

seulement au développement de germes
transporlés par l'air d'un point sur un au-
tre (.{87).

Qiiant aux entozoaires, et surtout aux in-

testinaux, on a acquis la certitude, à l'égard

d'un cerlain niunbre, (juc leurs germes s'in-

tru luisent avec les aliments, et qu'ils se dé-
velo|ipunt ensuite dans le corps des ani-
maux cliez lesquels on les trouve. On a

même vu des entozoaires déjà formés dans
l(,'s corps d'inseiles, (le poissons, etc., passer
avec ceux-ci dans les corps (les animaux
auxquels les insectes ou les poissons ser-

(5S1) Ann. des se. nal. , W série, Zooloijic, l. V,

p. 51 i.

(M.'i) .\»ii. des se nat., iV série, Zool. , l. Mil,

p. 22!), 2:;7.

(.ïS'i) .4 lin. des se. nat., il' série , Zou/., t. XI,

p. fis.

("iKTi Voy. aussi un Htipporl <lo DiTKOr.iir.T sur

Ici travaux rctalifs a la muscardine , ii*>M kk .l/i'i.

vent de nourriture; comme Dujardin (388)

l'a observé pour plusieurs vers des musa-
raignes, dont il a décrit le développement et

les migrations.
Il est probable que l'introduction des ger-

mes d'helminthes avec les aliments, consta-

tée chez quelques animaux, est aussi chez
l'homme la cause unique du développement
des vers dans son intestin. Si l'on n'a pu
encor prendre la nature sur le fait, on con-
naît du moins quelques circonstances qui
donnent du poids à cette présomption. On
remarque, en etîet, qu'en Suisse les ténias

sont très-communs; et il sullit d'avoir habité

le jiays pendant quelques années pour
avoir' de ces entozoaires dans l'intestin. Il

en est de môme en Belgique; Bremser (389),

(jui cite ce fait curieux, le regarde comme
inexplicable. Or une circonstance purement
agricole paraît être la cause de cette singula-

rité : la méthode flamande de fumer les ter-

res, employée en Belgique et en Suisse,

consiste à verser directement sur le sol les

matières excrémentielles; en France, au
contraire, on emploie pour engrais la pou-
drette, c'est-à-dire le résidu des excréments
longtemps abandonnés aux agents atmosphé-
riques, et sur lesquels ont agi toutes les

causes pouvant y détruire la vie dans les

substances qui en étaient douées. Suivant
toute probabilité, les germes des entozoai-

res, en Suisse et en Belgique, sont absorbés
jiar les végétaux, et, ingérés avec ceux-ci

sous forme d'aliments, passent de nouveau
tians l'intestin de l'homme ; tandis que le

contraire a habituellement lieu en France.
Mais on conçoit en niôme temps qu'il doit y
avoir un grand nombre d'œufs détruits, pour
quelques-uns qui prospèrent. Aussi ceux
([ui sont habitués à saisir les harmonies de

la nature ne s'étonneront ])as qu'un animai

,

relativement aussi rare que le ténia, produis(i

néanmoins une quantité d'œufs presque m-
nomlirable : on ne peut s'étonner que d'une

chose, c'est que de tels animaux jmissent ser-

vir encore de prétexte à la génération spon-

tanée. « Nous savons, dit E. Blamliard (3i)0),

que les vers scuit, de tous les animaux, les

mieux partagés sous le rapjiort des organes

reproducteurs. Dans la plupart d'ciilre eux
les ovaires oc(iii>ent la plus grande jiartie du
corps, et les (eiil's se lomplent par milliers

et cenlaines de milliers. Ce l'ait seul indi(jue

que les produits des vers sont exposés à bien

des chances de destruction, et qu'ils arri-

vent, pour ainsi dire, par hasarda être in-

troduits dans le lieu où ils jieuvent se déve-

lopper. .Mais l'examen des vers intestinaux,

on le comprend facilement d'après ce nom-
bre incalculable d'œufs, doit laisser dans

l'étonnement, en pensant aue ces animaux

des seieiiees nnturellcs, W séiic, Zool., t. IX, p. 5.

(ÔKS) Ann. des se. nal., ii' série, Zoologie, t. X'X,

p. -.2!».

(r>80) Traité des vers intestinaux, i" parlic; Pans,

I82i.
(r><)0) Ann. des se, nat., ur série, Zool., t. Ml,

|.. 121.
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( nt suilolU servi d'exemple |)Our répandre
les idées de géiiéralion sponlanée. »

Ainsi il est aussi facile d'exi)li(}uer la

I
ré ence des vers dans le tube di^^estif que

celles dos parasites dans l'épaisseur de la

peau.
11 no reste à résoudre qu'un point de la

question, c'est-à-dire l'origine des entozoai-

ros qu'on trouve dans l'épaisseur des tissus,

e jus(jue ilans le corps des embryons. C'est

le seul sur leqiiel il régne encore réellement
quelque obscurité. J. Mûller fait, à ce sujet,

un aveu complet d'indécision. « En réalité,

dit-il (391), on trouve ici autant d'invraisem-
blances, quand on se propose de réfuter la

génération sjwnlanée que quand on veut
l'admettre. Les œufs des entozoaires sont
évidemment trop gros pour pouvoir passer,
des orj;ancs où vivent ces animaux, dans les

vaisseaux !ympbati(]iies, pour circuler dans
les ca|)illaires sanj^uins, et enlin pour ari'i-

verdans les i)rOiluits sécrétoires, dans le lait,

le jaune de l'œuf, etc. (392). L'iiypotlièse de
la transmissii)n des vers intestinaux de la

mère à l'cnljint esten contradicHon manifeste
avec les ddiiiiées expérimentales delà micro-
laélrie, à moins de supposer que les plus pe-

tites parcelles de substance reproductive de
ces animaux sont tout aussi aptes que l'œuf

entier à les pro|iager. »

D'abortl, cette dernière raison peut être

vraie. Puis je ferai observer que, outre que
nous sonmies loin de connaître la mesure
des œufs d'un gran.d nomlire d'entozoaires,

si ces œufs ne peuvent être portés jiarle tor-

rent circulatoire, les entozoaires qui en nais-

-sent, par l'énergie de leurs mouvements, la

l'acuité qu'ils ont île se creuser une voie

dans l'épaisseur des tissus en écartant fai-

blement leurs parties élémentaires, peu-
vent, lorsqu'ils sont encore très-petits, se

porter avec facilité d'un lieu dans un autre,

d'un organe tel que le tube digestif, ou
d'une quelcon(iue des cavités naturelles dans
lesquelles leurs germes ont été déposés,

dans un autre organe plus ou moins éloi-

gné, et peut-être du corps même de la mèi'C

jusque dans celui du fœtus.

Les faits, observés par Dujardin (393) sur

les trichosomes de la musaraigne et de nuel-

ques autres animaux, justifient complète-
ment noire manière de voir. « La jilupart,

dit-il, étaient libres dans l'intestin grêle;

mais ceux du hobereau étaient engagés dans
la muqueuse de l'œsophage. Une fois, dans
la musaraigne, je les ai vus engagés par leur
moitié antérieure et plus grêle dans l'éiiais-

seur de la muqueuse de l'estomac. Dans la

musaraigne, en outre, ils vont chercher à
une certaine époque de leur développement
un gîte i)articulier dans l'épaisseur du tissu

lie la rate. Là, ils achèvent de se dévelop-

per... La masse de leurs ceufs, jointe à celle

de leur corps, prend l'aspect d'un tuberculo

blanc jaunâtre... 11 est vraisemlilablc que
divers tubercules, observés ailleurs dans les

organes parenchymateux , ont une origine

analogue... Du reste, les dimensions de cet

helminthe sont telles qu'il lui est facile de se

frayer un passage entre les libres des tissus

les plus délicats. »

D'un autre côté, Ehrenberg n'hésite pas à

se ranger du côté de l'opinion que nous sou-

tenons, et il prétend même (pie les œufs des

entozoaires peuvent très-bien être disséminés

par la circulation dans toutes les parties des

animaux: c'est ainsi , dit-il, que l'endjryon

des mammifères, dans lequel on a trouvé des

vers intestinaux, peut en avoir reçu les œufs

des humeurs de la mère (39V).

Un autre fait, encore peu connu , mais

qu'il sera utile de prendre en considération

pour lever cette didiculté, c'est (jne les en-

tozoaires , comme bien d'autres animaux,
sont susceptibles d'éprouver des métamor-
phoses. Dujardin (393) a vu , dans des œufs
de douve, bien qu'ils fussent encore contenus
dans le corps de la mère, l'embryon changer

lie forme et se mouvoir au moyen des cils

vibratiles dont sa surface est recouverte. Cet

entozoaire, entièrement dépourvu des ('ils

vibratiles extérieurs dans son entier dévelop-

])emont , et en présentant dans sa vie em-
bryonnaire, on peut se demander, avec le

naturaliste auquel j'emprunte cette observa-

tion, si j)!usieurs vers, avant de se fixer

dans les organes où doit s'achever leur exis-

tence, n'ont pas des organes locomoteurs tran-

sitoires; et si, durant une première période

de leur vie, ils ne sont pas susceptibles de

nager librement dans les lluides. Ces trans-

for^nations peuvent d'ailleurs s'opérer très-

lentement, d'une manière peu uniforme, et

rester ici plus qu'ailleurs sous la dépendance
des circonstances ambiantes. Elles ne sui-

vi'aient en cela qu'une marche semblable à

celle qu'on observe chez tous les animaux
qui sont les sujets de pareils iihénomènes.

On sait combien la dill'érence de température

hâte ou retarde l'éclosion des œufs, surtout

de ceux des vers à soie; combien l'abaisse-

ment de temi)érature et l'obscur-ité retardent,

presque indélinimcnt , les métamoriiliosès

des batraciens. 11 est à présumer que , chez

les entozoaires, les métamorphoses peuvent

s'accomplir aussi dans des intervalles de

temps indéternunés, et seulement quand ces

animaux se trouvent dans les circonstances

favorables à leur manifestation. C'est encore

là une observation de laquelle il faudra tenir

compte chaque fois qu'on approfondira ce

sujet, afin de ne pas prendre jiour un autre

entozoaire la larve d'un entozoaire déjà dé-

terminé, et de ne pas attribuer ainsi, suivant

(391) Manuel de physiologie, t. I", p. lo, trad. ite

Juiirdnii.

(392) On a rencontré en efFet des vers dans des

reufs pondus; Rscliol/, , par exemple, en a vu dans
des œufs de poule. (Birdach , l'iiy^ivloijie ^ t. I",

p. 31, tiad. de Joiirdan. )

(393) .\mi. des se. nat., n' série, Zooloijie, t. X\,
p. 333, 338.

(.394) IJliiDArit, Phyaiologie, t. I", p. 31.

(393) .1/1». des se. iinl., \v séiie, Zoolvyie, Iîi37,

l. VIII, p. 503.
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le lieu 011 on l.'i trouverait, à l'eirel d'une gé-
ni^raliun spontanée, le résultat d'un mode
de reproduciion bien connu.

IJ est une autre remarque analogue qu'il

convient de rappeler. Réremmenî Miescher
ot Dujardin ont émis l'opinion que les oysti-

ques pourraient bien n'ôlre autre chose que
(les ténoïdes développés d'une manière anor-
male : en elïet, les cystiques sont constam-
ment dépourvus d'orjjanes de reproduction,
et ils ne se lencontrent jamais dans le canal
intestinal des animaux, comme font les té-

nia«, mais seulement dans des kj'stes se dé-
velo.ipant à la surface des membranes séreu-
ses, on à la surface tlu foie et des poumons ;

ce qui tendrait à faire penser que les œufs
de ténias, ayant été introduits dans l'écono-
mie animale, en dehors du tube digestif,

OFit pu éclore et donner naissance à de jeu-
nes in livi lus dont le iléve!np;.ioment de-
meure incomplet, et dont la forme du corps
s'altère, parce qu'ils vivent dans une conii-
tion en ((U!'L[ue sorte accitîentelle.

De tous les faits et de toutes les considé-
rations i|ui précèdent, nous concluons cpie

les helminthes ne naissent i)as spontanément
dans le cor(>s, mais (pi'ils y sont toujours
portés par les aliments, ou h l'état d'œuf, ou
à l'état delarve, et ([u'alors ils se dévclop|)ent
dans l'inlistin ou ])assent dans des parties

plus prof indcs. Quant à leur multiplication,
il est éviilent que dès qu'un d'eux se ti'ouvo

dans le milieu qui lui convient, il peut i)ro-

duire un nombre de petits en liar;nonie avec
le nombre de ses œufs, que nous savons être

des i)lus considérables. 11 sudit don;', de con-
cevoir et d'expliquer l'inîro.iuftion d'un
.'^eul de ces animaux, pour rendre coai'ile de
la présence de tous les autres.

Les développements dans lesifuels nous
tommes entrés nous dispensent d'insister

beaucoup sur les principales objections que
font à cette opinion les spontéparisles. Nous
avons déjàdil ce que nous pensons de la pré-
sence des entozoaircs dans les eu]bry(.)ns,

bien que ce cas soit sans contredit un des
])!us embarrassants. 11 est facile, d'un aulie
côté, d'expliquer, sans avoir recours à la gé-
nération spontanée, pourquoi la plupart ùca
animaux ont leurs entozoaires propres. Ou-
tre ([lie la lU'oposition n'est pas absolue,
jmisqu'on a réellement rencontré les mêmes
entozoaires dans plusieurs espè.es, et mémo
ilans plusieurs classes diil'érentes, les ger-
mes des mômes vers peuvent, on le conçoit,

é!re inlro luits à la fois dans une foule d'a-

nimaux, et se développer seulement dans
ceux où ils trouvent le milieu ([ui leur
lonvienl et ]iour leipiel ils ont é!é ( léés

C'est donc bien gratuitement (juc Bùrdach,
faisant observer que l'hoînmc aussi a ses en-
tozoaires ])ropres, dit {|u'il ne peut recevoir
des (S'uh (pie tle son senjblable, et fait la

.viUr^ulièi'e supposition (pie ces leufs devraient
•se Iransmettre des parents aux enfants dans

l'acte de la génération (390). La ujême néces-
sité de vivre dans les milieux où ils trouvent
leurs conditions d'existence fait comprendre
aussi pourquoi i)eaucoup de ces singuliers

êtres vivent seulement dans certains organes
et meurent, en général , hors du corps des
animaux. Ainsi, rien n'empêche d'admettre
que ces êtres se reproduisent comme tous

ceux qui leur ressemblent et qui vivent hors
des autres animaux; rien n'oblige à faire la

supposition ([u'ils sont engendrés spontané-
ment. Non-seulement cette sup|)Osition est

toute gratuite, mais elle est encore contraire

à tous les faits.

Ln résumé, qu'on étudie le déve!o[)pe-

ment des infusoires, ou la production des
entozoaires, si l'on suit le progrès histori-

que, si l'on s'entoure des lumières de l'expé-

rience et de l'observation, si l'on fait la part

de l'exactitude dans toutes les données ana-
tomiques et physiologiques qui s'y ratta-

client, on voit que, jiartout où la question a

été approfondie, rhy[)othèsede la génération
spontanée s'évanouit. H faut donc la rejeter

dans l'état actuel de la science, et ne j)as y
recourir par cela seul qu'on ne peut expli-

quer encore tous les cas de reproduction des
êtres vivants. Cette décision n'est pas d'ail-

leurs aussi indin'érento que l'exprime liiir-

dacli, tout en défendant avec énergie l'opi-

nion que nous venons d'attaquer (397). Si, à

un iioint de vue proprement philosophique
et ti'ès-élevé,il impiuic peu que des animaux
puissent se former spontanément, ou qu'i'is

ne jrovii'iinent que de parents antérieure-
ment ( réés, il est nécessaire pour le physio-
lo_;istc de poursuivre, avant tout, la vérité,

et de la découvrir itarlout où il peut l'éclai-

rer des lumières de l'expérience. Or, si la

g'nération spontanée se conçoit, rien de po-
sitif ne la justifie; l'expérience et l'observa-

tion, chaque jour ]>lus savantes, lui ont ar-

raché un à un tous les faits qui constituaient

ses plus forts arguments ; ceux que le défaut

de nos connaissances lui permet de l'cveu-

diqucr encore sont pour le moins insi,;ni-

liaiits. Ces motifs sullisent pour nous la l'aire

nier chez les animaux, et, en général chez
tous les êtres organisés (398).

GENUE, ESPECE et VAIUÉTÉ. — Le
français gmre vient du lalii-; ,(/(').».< dérivé
lui-môme du grec yévor qui a la même signi-

fication. Ce mot s'appliquait, lians le langage
des anciens, à tout nombre collectif d'êtres

organisés, parents les uns des autres ou des-

cendants des mêmes ancêtres. L'idée de
(/c/u'f était alors une idée simple, bien définie

et (pii 110 diflcrailen rien de celle que nous
atlachons aujourd'hui aux mots fauiille et

race. Peu h peu le sens attaché à cette ex-

pression s'est étendu et on en a fait usage
pour désigner tout ensemble d'èlres qui, à

raison des ressemblances réelfes ou imagi-

naires qu'on trouvait dans leur forine ou
leur nature, étaient soup(;onnés d'avoir tiré

(T.ii ;) /";,i;s;«ri,/iv, 1. 1-, p. 20.
(.-.')7) l'Inj'.inln.ji,', I. I", p. i).

(50.S) Vu;/, l s !cii\ Imi;ouut\i.i\>, l'il t. II cl l'.ll

f. UI lie iiolrc Dicliomiiiiy de toolmjie, et ;irl. Cihir-

riiliiiii sjuiitdiu'c, «laiis le loiiie 11 un inriiic t!iil:oil-

r.;ii 0.
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leur origine d'une souclio commune. Ainsi

an groupe eoUiprenait tcus les animaux
qu'on désignait sous le nom de chiens, un
autre tous les cliats , un troisième les

bœufs, etc.

Lorsque les progrès des investigations

scientitiqucs eurent l'ail apercevoir que ces

classes étaient trop étendues et comprenaient
des êtres si différents les uns des autres qu'il

était dilllcile de les considérer connue piovc-

nus d'une môme souche, on adopta le terme
e'oof ou espèce, auquel on donna à très peu
près la même acception qu'avait eue origi-

nairement le mot genre. Espèce était ainsi

synonyme de race, de famille.

Cependant cette signilication du mot es/jrVe

a été encore modifiée, encore étendue par les

naturalistes modernes, comme l'avait été celle

du mot s^enre par leurs prédécesseurs,hommes
qui d'ailleurs ne se piquaient pas de porter
]a même rigueur dans le langage scientifique.

C'est d'après des ressemblances générales
(ju'ils prétendent reconnaître quels sont ,

j)armi les êtres organisés, ceux qui appar-
tiennent à une même souche, et l'ensemble
lie tous les individus qui leur paraissent être

dans ce cas est ce qu'ils nomment une
espèce.

« Nous réunissons sous le nom d'espèce,

dit M. de Candolle, tous les individus qui se

ressemblent assez entre eux pour que nous
puissions croire qu'ils ontjiu sortir originai-

rement d'un seul être ou d'un seul couple.
Cette idée fondamentale est évidenjment
fondée sur une hypotlièse; mais elle est ce-
pendant la seule qui donne une idée réelle

de ce que les naturalistes entendent par es-

pèce. Le degré de ressemblance qui nous
autorise à réunir les individus sous cette

dénomination est très-variable d'une famille

à l'autre; et il arrive souvent que deux in •

dividus qui ajjparliennent réellement à la

môme espèce diffèrent plus entre eux en
apparence, que des espèces distinctes : ainsi

l'épagneul et le chien danois sont, à l'exté-

rieur, plus différents entre eux que le chien
'jt le loup ; et les variétés de nos arbres
fruitiers otfrent plus de différences apparen-
tes que bien des espèces. »

Il y a longtemps que Buffon a, dans les

mêmes termes à peu près, (iéfmi Vcspèce,

comme « une succession constante d'indi-

vidus semblables entre eux et capables de
se reproduire. » Il réunit là deux condi-
tions, la possibilité de la reproduction et la

ressemiilance mutuelle. Cependant il avait
observé cjue le point fie ressemblance n'était

qu'une idée accessoire; la seule circonstance
lie descendre d'une souche commune ou si

l'on veut celle d'une purenti', d'une consan-
fl«mj<(f reconnue ou présumée, était devenue
je caractère essentiel de l'espèce, comme elle

l'était dans l'origine celui du genre, avant
qu'on eût, par une extension conjecturale,
détourné ce dernier terme de sa signification

primitive. Cuvier adopte à jieu près la même

définition. Il admet la ressemblance entre les

individus comme un crilériuui de l'espèce;
mais pour lui comme pour Buffon ce qui la

constitue réellement, c'est « la succession
des individus qui se reproduisent et se per-
pétuent (399). »

Un|écrivain dont l'attention a étérécemment
dirigée vers des recherches qui se rattachent
àcësujet('tOO), a très-judicieusement remar-
qué «pie les deux naturalistes ont trop compris
dans la définition de leur espèce; que, non
contents d'y donner la signification du mot,
ils y ont fait entrer un critérium hypothéti-
que de l'identité et de la diversité spécifique,

ou de la mélliode qui peut servir h fixer

l'étendue et les limites de ces sortes do
groupes dans la nature organisée.

Cette remarque, d'une justesse incontesta-
ble, trouve son application non-seulement
dans le cas des auteurs que nous venons de
ciiei*, mais encoi'e dans celui de presque tous
les naturalistes. L'adoption d'un terme dont
la si.;nili:-,UioH est en partie hypothétique, a
été évidemment la source d'une foule de
discussions longues et embrouillées. Comm^
le molespèce, en mettant de côté toute hypo-
thèse, ne signifie pas autre chose que ee'que
l'on entend communément par race, lignée,
parenté, to aj-.yycvk, nous nous épargnerions
beaucoup d'embarras inutiles en rejetant
l'usage d'un terme dont le sens est si fort
contesté; mais comme nous ne pouvons
bannir de notre vocabulaire un mot si bien
enraciné, nous nous bornerons à l'employer
dans la signification propre et restreinte que
nous avons indiquée plus haut.
Les espèces sont donc simplement des en-

sembles de plantes ou d'animaux que l'on
sait de science certaine, ou que l'on peut
croire, d'apiès de justes motifs, êlre des re-
jetons d'un même tronc, ou descendre de
familles entièrement semblables et impossi-
bles à distinguer les unes des autres. C'est
toujours dans ce sens restreint et précis
qu'on aurait dû employer le mot, et c'est

toujours ainsi qu'on devra l'entendre quand
on le rencontrera dans les pages suivantes.
Le sens attaché à l'expression de variété

permanente se rap|3roehe à plusieurs égards
de celui qu'on attache au mot espèce, et il

faut apporter beaucoup de soin dans la dis-
tinction des deux choses. Les variétés per-
manentes, en admettant qu'il en existe, sont
des races dans lesquelles se perpétuent, par
voie de génération, certains caractères parti-

culiers. Elles diffèrent des espèces en ce
sens que les particularités cjui les distin-
guent ne remontent point jusqu'aux pre-
miers parents, mais se sont manifestées pos-
térieurement à l'existence de ceux-ci, et ont
constitué dans leur lignée ene déviation du
caractère primitif.

Quelques naturalistes supposent que beau-
coup des groupes que l'on eonsidèie mainte-
nant comme des espèces distinctes, tant dans
le règne animal que dans le règne végétal.

(599) BiFFON, Hist. nat.; — G. Cuvier, h'egne (400) Fi.olt.ens, 4hii. rfcs sf. »;«;.. u' sé;ie, Zot/.;
itiimt'il: l'avis, 18-2!t, ."i vol. iii-8". Piiris, 18r)8. l. 1\, p. .VI-2.
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ne sont en réalilé que des variété» peama-
n(>iiles; et il faut reconnaître que dans liien

des cas cette opinion paraît tout à fait

fondée.
Lorsque les différences qui existent entre

des races données d'animaux ou de végétaux
ne sont pas assez tranchées pour qu'on
puisse décider au premier abord si ces races

appartiennent en effet ou •n'appartiennent

pas à une même esj)ècc, divers moyens se

présentent pour arriver à la solution de la

(juestion.

Le i)]us simple et le plus direct de ceux
qui ont été proposés consiste à montrer, au
moyen d'expériences ou d'observations bien
constatées, que les différences par lesquelles

ces races se distinguent les unes des autres
se présentent aussi entre des individus qu'on
sait être nés des mêmes parents. Quaiul cela

peut se faire, la question est tranchée. Mais
(juelquefois ce moyen n'est pas applicable;

et lorsque les races que l'on considère sont

ou des variétés permanentes ou des espèces
distinctes, la solution est beaucoup plus dif-

ficile.

Il y a, pour ces sortes de cas, un moyen
d'arriver Ji une conclusion, et ce moyen, que
certains naturalistes regardent conîmc tou-

jours préférable, est en effet parfaitement

satisfaisant, s'il est vrai qu'on puisse faire

fond sur la généralité de l'observation qui y
sert de base : je veux parler ici des faits qui
se rattachent à ce qu'on nomme l'hybridilé.

Pour arriver h la solution du problème,
on a enfin, outre le critérium auquel nous
venons de faire allusion, une autre méliiode

à laquelle on peut avoir recours; mais elle

entraîne de longues et souvent de labo-

rieuses recherches concernant l'histoire des

espèces.

C'est un fait des plus évidents que, dans

le monde animal comme dans le monde
végétal, toutes les races généralement se re-

produisen t et se perpétuent sans se mêler ni se

confondre les unes avec les autres. La loi de
nature veut que les créatures de toutes sor-

tes croissent et se multiplient en propageant
leur propre espèce et non point une autre;

et ce serait probablement en vain que l'on

chercherait dans le monde entier un exemple
Lien constaté d'une race intermédiaire pro-

venant de doux espèces dûment reconnues

pour distinctes. Un fait de ce genre, si on
venait h le découvrir, constituerait certaine-

ment une surprenante anomalie.

La nécessité d'une telle loi dans l'écono-

mie de la nature est presque évidente d'elle-

même, ou le devient dès qu'on passe en

revue, même d'une manière très-générale,

même d'une manière superficielle, le.s [ilié-

nomènesdu mcuide vivant; car si ce principe

ne présidait pas à toute reproduction, com-
ment serait-il possible que l'ordre et la va-

riété se conservassent à la fois dans la créa-

lion animale et végétale?
S'il pouvait arriver, dans le cours ordinaire

des choses, que les différentes espèces se mê-
lassent, que des races hybrides fussent pro-
duites et se perpétuassent sans empêrhe-

ment, le monde organisé, comme quehiacs
écrivains en ont déjà fait la remarque, pré-
senterait bientôt une scène de confusion
universelle. Les différentes espèces se fon-
draient les unes dans les autres, et à la

longue nous pourrions à peine découvrir
quelques races pures et inaltérées; déjà
même, on peut le dire, cette confusion exis-

terait. Mais combien l'ordre réel de la naturo
n'est-il lias opposé à un tel état de choses î

Par toute la terre nous voyons les espèces
se reproduire d'une manière régulière, uni-
forme, et les limites de chacune d'elles ne
sont [las moins nettement posées aujour-
d'hui (pi'elles ne l'étaient il y a quelques
mille ans. Il est évident que la conservaîion
des espèces a été assurée par des moyens
parfaitement eflicaces, et cela universelle-
ment, dans toutes les classes de la création

organique.
Quoique cette loi dans l'économie de la

nature se présente avec un tel air de vrai-

semblance, qu' il n'est guère possible de se

refuser à l'admettre du moment oii elle est

énoncée, il a fallu du temps aux naturalistes

pour en venir à reconnaître que les faits y
sont en effet conformes. Les physiologistes
ont été sujets sur ce point à de nomliréuses
vacillations , et, parmi les botanistes sur-
tout, les notions les plus erronées ont été

un temps en faveur.

Linné, dont le coup d'oeil en histoire na-
turelle était en général si pénétrant, Linné
avait adopté une opinion très-singulière sur
l'étendue de l'hybridité parmi les planles. 11

supposait qu'il pouvait y avoir production
d'hybrides entre des plantes de différentes

familles. Il considérait, i;ar exemple, la rc-

ronica spuria comme résultant du mélange
de la reroniVa tnarilima et de la vc>bena offi-

citicJis ; il supposait que la saponaria hy-
brida était produite par la saponaria off;-

rinnlis fécondée par une genliana, que Vadca
à fruits blancs était produit par Vactm à

fruits noiis fécondée par le rhus loxicoden-
dron; Linné n'hésitait point à admettre les

faits de ce genre sur de simples conjectures,

et lorsqu'il trouvait une plante nui lui pré-
sentait de la ressemblance avec deux autres
que le hasard avait fait croître près d'elle,

sans chercher d'autre preuve, il la notait

comme un produit hybride des deux.
Depuis Linné de telles opinions ont été

regardées comme tout à fait erronées. Les
tentatives qui ont été faites pour obtenir

artificiellement de semblables productions
entre des plantes de familles différentes,

ont, comme le remarque M. de Candolle,

uniformément échoué, et elles ont même
rarement réussi entre des espèces différentes

d'un même genre. Dans nos jarilins il se jiro-

duit souvent, c'est un fait bien connu, des

hybrides entre des espèces apj artenant au

nïême genre; mais dans l'état de nature, de

telles productions sont comparativement ra-

res. M. de Candolle, après un exainen des en-

tiques des exemples qui ont été énumérées,

arrive à la conclusion suivante : « Que (juni-

que l'attention des naturalistes soit éveillée
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'Jepuis plus d'un siècle sur les liylu-ides, et

que leur lemlancc ait jinru ôtro plulùt do les

exa.çérer que de les rt« luire, on ne |)eut citer

encore qu une quarantaine d'exemples prou-
vés d'iiybriclité naturelle, et tous entre es-

pèces de même genre, et même presque
tous entre espèces de la même section du
genre. Nous pouvons par ce fait aiipri''cier

l'hypothèse trop hardi de I.inné, qui présu-
mait que le nombre des es[ièces était allé

en augmentant d'une manière très-marquée
depuis l'origine des êtres organisés, qui avait

môme soupçonné que le croisement des fa-

milles avait créé les genres, et que celui des
genres avait créé les espèces (iOl). »

Mais quoiqu'il se produise des |)lautes hy-
brides, il n'y a pas de races hybrides : c'est

un fait aujourd'hui universellement reconnu
par les botanistes. Il paraît que la nature a

îirévenu, par des défauts organiques divers,

la perpétuation de telles productions.
AI. de Candolle conjecture que, chez les

hybrides, il y a toujours dans le pollen des
anthères, soii défaut absolu, soit rareté com-
parative de granules, et que de cette dillé-

rcnce dépend la stérilité complète de quel-

ques plantes hybrides et le peu de fécondité

ae plusieurs autres.

Qu'une cause de cette nature agisse en
pareil cas, c'est ce qui est très-probable, et

que paraît prouver le résultat des expérien-
ces de Gacrtner. Ce botaniste, en elfet, a re-

connu que, dans les essais que l'on iait pour
produire des hybrides, le nombre des grai-

nes fertilisées dans chaque fruit est toujours
beaucoup moindre que dans l'état naturel.

M. de Candolle soupc/onne aussi que l'avor-

teaient des germes, eu quelque monstruo-
sité dans les organes de la fécondation, doit

être au nombre des causes qui empêchent la

reprotiuction des hybrides. Il paraît cepen-
dant que, dans quelques cas, on est parvenu
à faire reproduire ces sortes de plantes, soit

avec des individus appartenant à l'une des
deux espèces d'où elles dérivent, soit avec
d'autres hybrides. Mais on n'a point d'exem-

(401) De Cvndoli.e, Physiot. végét.; Paris, 1832,
5 vol. in -8°, p. 711.

(Wi.) M. Kiiight, qui a fait sur ce sujet des ob-
servations Irès-nombreuses et très-siiivies, soutient

fortement la doctrine de la stérilité des plantes hy-

brides. Il dit que, dans les différentes races rappor-
tées au genre Prunus, le P. domestica, le P. iiisci-

«ffiactle P. spjîiosa doivent, selon toutes les probabi-
lités, pouvoir produire ensemble des individus fer-

tiles. Il a encore moins de doutes j'elativement au
/*. armcnica et au P. sibirica. On trouve le pre-
mier à l'élat sauvage dans les oasis de r.\fri(|iie,

où il porte un fruit sucre et savoureux de couleur
jaune; le fruit du P. sibirica a un goût acide; il

est noir et pelit. Cependant M. Knigbt .ijoute : « Si

ces espèces, distinctes un apparence, prjtluisenl en-
semble, et que le produit, ainsi que je suis disposé à
le croire, ne soit pas un mulet, un individu stérile,

je n'hésiterai pas à les considérer comme apparte-
nant à une même espèce, ainsi que je Tai fait pour
la fraise du Chili, la fraise ananas et la fraise écar-

late. I 11 se fonde sur le même ordre de considéra-
tions i»our ét-iblir l'identité spécifique de la pèche et

de l'amande douce. Si le produit hybride auquel
«ries donnent naissance est fécond, cela prouve evi-

ple que celte fertilité, qui est toujours un
fait rare, soit devenue permanente, et selon
le professeur Lindley, elle n'a jamais conti-
nué au delà de la troisième génération.
Le résultat de toutes les observations qui

ont été faites sur ce sujet, est, ainsi que
M. de Candolle en a fait la remarque, que
tous ces genres intermédiaires tendent in-
cessamment à s'éteindre par suite des difii-

cultés qui s'opposent à leur reproduction.
Ceci explique leur rareté et fait comprendre
la permanence des espèces dans l'état de
nature, comme un fait qui n'a rien d'in-
conciliable avec l'existence de productions
hybrides, productions beaucoup plus rares
qu'on ne l'a dit, purement temporaires et qui
rentrent dans la classe des monslruosités
ou anomalies du règne végétal (402).

L'histoire des hybrides dans le règne vé-
gétal a été depuis peu, pour MM. Gaertner
et Wiegmann, l'objet de deux importants
ouvrages; les conclusions auxquelles ces sa-
vants se sont trouvés conduits ont été discu -

tées comparativement par Meyen, qui a éga-
lement passé en revue tous les autres tra-
vaux relatifs au même sujet {Neues System
der Planzenphysiologie; Berlin, 1837, 1839,
3 vol. in -8"), et une analyse rapide des
résultats de cette discussion a été donnée
]iar le professeur Wagner, dans les termes
suivants :

« 1° Les plantes hybrides sont très-rare-
ment produites dans l'état de nature et la

plupart des exemples donnés comme tels

ne reposent point sur des preuves sulfi-

santes

« 2° Les plantes hybrides se fécondent
très-rarement entre elles. Toutes celles qui
tiennent exactement le milieu entre les
plantes-mères, telles que le verbascum luj-

bridum et la digitalis purpurascens prove-
nant de la D. purpurea et de la lutea, etc.,
sont absolument stériles, ainsi que cela esi
prouvé par les observations de Koelrenter
et par celles de Weigmann; tandis que les

hybrides qui, en raison de la proportion du

demment , ou bien l'identité spécifique des deux
plantes mères, ou la transmutabilité des espèces.
Or, si la pèche constituait, dés l'origine, une espèce
distincte, comment serait-elle restée inconnue depuis
l'époque de la création jusqu'au règne de Claude
César? c La pomme sauvage d'Angleterre et celle
de Sibérie, quoique dissemblables dans leurs carac-
tères et leurs habitudes, paraissent, ajoute M. Knight,
ne former qu'une seule espèce dans laquelle de
grands changements se sont produits sous l'influence

qu'a exercée le climat pendant une longue suite de
générations. » Notre auteur, enlin, résume son opi-
nion dans les termes suivants : < Parmi les plantes
hybrides capables de perpétuer leur race, je n'en
ai pas encore vu une seule pour laquelle on put éta-
blir, par des preuves sullisantes , qu'elle avait été
produite par deux espèces originairement distinctes.
Ainsi je dois continuer à croire qu'il n'existe point
maintenant, soit dans le règne animal soit dans le

règne végétal, d'espèces capables de se propager qui
n'aient été telles en sortant des mains du Créaleur. »

Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas d'hybride proli-
fique. ( Observations sur les hybrides', par T.-.\..

KviGiiT, p. 2o3 de ses Œuvres compicics.)
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)Olli;n (V03), tierinoiil })las de l'une des deu\

îsjièces, sont quelquel'ois susceplihlcs d'ùirc
l

CSJ

l'écondées, et pouvoiit inôine se propa^'er en

se fécondant entre elles.

« 3° Des plantes provenant de vaii.des

diirérentes d une môuie espèce sont toujours

fertiles, et il n'existe aucun obstacle a leur

prfipa^ation ; tandis que les vraies liyljrides,

ou reviennent à un des types orij^inels (j,é-

néraleuient ;m type nialernel) ou deviennent

de moins eu moins capables de se repro-

duire et s'étei^nL'nt entièrement après très-

peu de générations. »

Une loi semblable existe pour la création

animale, et ses elfets, qui ont pu être obser-

vés sur une gran le éolielle, sont égalenjent

constants et uniformes. Des mulets et d'au-

tres nybrides peuvent se produire chez des

races dans l'état de domesticité; mais, ex-

cepté quelques exemples très-rares qui ont

été si^^nalés dans certaines espèces particu-

lières d'oiseaux , on n'en connaît point dans

l'état sauvage et naturel. Mé^ne, lorsque des

individus hybrides sont i)roduits, on a re

Mainteiiani, à moins que toutes ces obser-
vations ne soient erronées ou susceptibles

d'être cxplii[uées autrement qu'elles ne l'ont

été jusqu'ici, l'analogie nous porte nécessai-

rement à conclure relativement aux diverses

races d'hommes, ou que ces races sont in-

(^apables de se confondre dans leur postérité>

ce qui sera nécessairement le cas si elles

constituent autant d'espèces distinctes, on
qu'elles peuvent se mêler, donner naissance
à des races mixtes, et alors il sera prouvé
qu'elles appartiennent toutes à une seule et

même espèce.

Je pense que l'on peut alTirmer, sans

crainte de rencontrer de contiadiction, que
dans le genre humain toutes les races et

toutes leurs variétés sont également capables

de se propager par des unions mixtes et que
ces unions, même lorsqu'elles ont eu lieu en Ire

des individus appartenant à des races aussi

distantes (jue possible l'une de l'autre, ne
sont pas moins proliliques que celles qui ont
lieu entre individus d'une même race. S'il y
avait quelque dilférence dans les résultats,

connu qu 11 était impossible d'en obtenir une cette ditférence serait probablement à l'avan-

race nouvelle. C'est seulement en revenant lage des unions mixtes.
Si nous étudions les faits (jui se rapportent

au mélange des nègres et des Européens,
nous ne pourrons conserver aucun doute
touchant la tendance à niultii)lier l'espèce

qui se manifeste chez les mulâtres. Les
hommes de couleur, qui sont la race inter-

médiaire entre les créoles et les nègres, s'ac-

croissent très-rapidement dans la plupart des

à l'une des deux espèces mères que la lignée

de ces animaux peut se continuer pen tant

une suite prolon-,ée de générations.

Le professeur Wagner a démontré de la

manière la i)lus satisfaisante ijue la nature

fait dépendre la stérilité des animaux hy-

bridesde véritables obstacles organiques.Mais

pourlepleindéveloppementdespreuvesrela- _

tivesà cette question,jerenverrai mes lecteurs Antilles, et ils auraient grande chance de

à l'ouvrage mê.ne du savant i)li.\si(ili>gisie

Il seuiule résulter bien posiliveiueiit de

toutes les investigations qui ont été faites

dans les différentes classes d'être organisés,

qu'aucun hybride végétal ou animal ne peut

se perpétuer en donnant naissance à une

nouvelle race intermédiaire aux deux esjiè-

ces dont il dérive.

T.ViîLE.''.U CO.MP.lU.VriF

DU NOMBRE DE BLANCS, d'uOMMES DE COLLEUR, DE iSÈGRES ET INDIGÈNES

LES DIFFÉRENTES CONTRÉES DE L'aMÉKIQUE
;

GENDAs; Paris, 1835, in-folio.

devenir finalement les maîtres de ces îles, si

les nègres pur sang n'avaient pas sur eux une
aussi grande supériorité numérique. Dans
plusieurs parties de l'Amérique, ils sont ex-
trêmement nomlireux, ainsi que nous [)0U-

vons le voir par la table suivante, extraite

de l'ouvrage de yi. Rugendas,

AMER'CAINS DANS
PRIS DU Voyiigc ciuiis le Brésil, de M. Uu-

AMÉUigUE DL" NOUD.

Elnls-Unis

Mexique
Giialiinala

Poosessions anglaises.

AMERIOUE UU :-lil).

('.(iloiiibie

Pérou
Cliili

La Plata

Urésil

Giiyaiie française. .

Guyane anglaise. .

Guyane hollandaise.

A.N.NÉES.



i;4n (;kn i/ANTiiuoror.nciE. (.KM

Aliii d'i'liiblir co fiiit général de rcxisteni'e

di' poiiulalioiis mixtes, c'est-à-dire [irovc-

ii.iiil du mélange d'individus appartenant à

des races différentes, je citerai ici que^iues
exemples dans chacun desquels on verra une
race nouvelle se produire et se multiplier,

en offrant des caractères intermédiaires à

ceux des races dont elle dérive.

Les Griquas ou Hottentots-Griquas sont,

comme on le sait , un peuple d'origine

mêlée, descendu, d'un côté, des Hollandais
nui ont colonisé le sud de l'Afrique, et, de
1 autre, des Hottentots aborigènes. Ils habi-

tent sur les limites du territoire colonial, où
ils sont nombreux et oîi ils s'accroissent ra-

pidement. Les Griquas occupent mainte-
nant, sur les bords du Gariep ou de la ri-

vière Orange, un espace de sept cent milles
au moins, et leur nombre dans ces lieux a

été estimé, il y a quelques-années, à plus do
5,000 âmes. Ce sont de redoutables marau-
deurs ; ils désolent , par leur* incursions
dévastatrices, toutes les tribus aborigènes
du voisinage, et souvent aussi ils deviennent
fort incommodes pour les colons de la frnn-

tlère. Sur d'autres points, on trouve beau-
coup d'hommes de cette même race qui se
livrent avec succès à l'agriculture. A Gri-
qua-Town, par exemple, ils forment, sous la

direction des missionnaires moraves qui les
ont convertis à la religion chrétienne, une
grande communauté dans laquelle on voit
régner une partie des habitudes des sociétés
civilisées.

Les hommes que les Portugais désignent
sous le nom de Cafusos forment une race
bien remarquable, qu'on sait être descendue
originairement d'un mélange d'indigènes do
l'Amérique avec des nègres importés d'Afri-

que. Ces Cafusos paraissent avoir été sépa-
rés accidentellement des autres habitants du
pays. Beaucoup de familles de cette race
singulière habitent maintenant les plaines
solitaires (jui sont bordées par les forêts de
Tamara, et c'est là qu'elles furent observées
par deux intelligents voyageurs allemands,
MM. de Spix et Martius. Nous devons à ces
écrivains l'indication que nous avons donnée
sur l'originede ces Cafusos, et la description
que nous en allons donner.

« Leur aspect a quelque chose d'étrange
•pii ne peut manquer de frapper vivement
un Européen. Ils ont la taille svelte, et ce-
pendant le corps musculeux; leurs bras sur-
tout et leur jjoitrine offrent des muscles
liès-développés. Leurs jamiies sont i)ro|ior-
tionncllomont faibles; leur teint est cuivré,
tirant sur le brun. En général, leurs traits
se rapjirochent plus do la race africaine que
de la race américaine : ils ont le visage
ovale, les pommettes des joues hautes, mais
pas si larges que les Indiens; le nez large et
aplati, ni retroussé, ni très-arqué; la bouche
gi'ande, avec des lèvres épaisses mais égales,
et qui, de même que la mâchoire inférieure,
ne font pas en avant une saillie l)icn mar-
quée. Leurs yeux noirs ont un regard plus
ouvert et plus franc que ceux des Indiens, et

sont d'ailleurs un peu obliques; ils ne sont

Diction N. D'ANTinu>poLor.!E.

|i,is si rapprochés que coux(i(.'s In.lii ns. Mais
Cl' qui dniMie surtout à C(^s métis un air des

plus étranges, c'est l'énorme chevelure cré-

pue ipii s'élève perpendiculairemenldu Iront

jusqu'à la hauteur d'un [lied à un [)ied et

demi au-dessus de la tête, formant ainsi une
sorte de perruque très-extraordinaire ettrè.s-

laide. Cette bizarre coiffure, qui au j)remier

as])ect semble un [jroduit de l'art plutôt que
de la nature, rappelle la |ili([ue polonaise, et

pourtant ce n'est point l'effet d'une maladie,

mais simplement une conséquence de la

double origine des Cafusos; leur clievi'-

lure en effet tient le milieu entre la laine

du nègre et les cheveux lon^;s et roiiles de
l'Américain. Cette perruque naturelle est

quel(]uefois si haute, ([u'ello oblige les Ca-
fusos à se baisser pour entrer et sortir par
les jiortes ordinaires de leurs huttes; elle est

d'ailleurs si bien mêlée, que toute idée de la

peigner est hors de question. Cette disposi-

tion de la chevelure donne aux Cafusos de
la ressemblance avec les Papouas de la Nou-
velle-Guinée. »

J'ajouterai la description il'une autre raco
d'origine mêlée, dont les caractères sont for-

tement prononcés
; je veux parler des Pa-

])Ouas que l'on trouve leloii;;i!y la côte sep-
tentrionale de la Nouvelle-Guinée et dans
les îles adjacentes.

Les races aborigènes distinctes de l'Archi-

pel indien et des terres voisines [leuvent

être rapportées à trois divisions :

1" La race malaise ou polynésienne, dont
la langue et les caractères physiques sont

bien connus. Cette race a le teint basané et

les cheveux plats; du moins, c'est coque
nous offre la branche répandue sur le littoral

de toutes les îles, à l'ouest ilu détroit de
Torros. On suppose généralement que les

Malais sont originaires de l'île de Sumatra ;

l'inlérieur de cette île est en elfet habité p,;r

un peuple qui leur est allié de plus ou nidins

près, et la race de Menangkaban est de sou-
che malaise pure; probablement mêuie c'est

la souche primitive.
2" Dans l'intérieur de beaucoup d'îles, et

dans les parties montagneuses de la pénin-
sule de Malaya, il se trouve, conune chacun
lO sait, des tribus à chevelure laineu.se; ces

nommes, que les Espagnols des Philipiiirics

désignent sous le nom de Nrgritox dil

Monte, ont les cheveux courts, crépus ou
laineux, et sous beaucoup de rapports of-

frent une très-grande ressemblance avec les

nègres d'Afrique; Prichard les appelle iic-

gres pélagiens.

L'intérieur de la Nouvelle-Guinée, de la

Nouvelle - Bretagne et de la Nouvelle -Ir-
lande, est habité, d'après ce que l'on ivitil

savoir, par une race d'fiomme sur laquelle
jusqu'à ce jour on n'a eu encoie que bien
l)eu (le renseignements; ces honnnes sont
a[)pelés Endaufènes par les Papouas , et
Aliiicrs, Haraforas et Alfarous par les plus
anciens voyageurs. Selon les écrivains les
plus récents , ils ont les cheveux longs
et ressemblent par les caractères phvsi-
([ues aux habitants de la Nonvelle-H.illaiule,

•21
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Us appailiennent prohablemeiit à la même
souche que celte race misérable et dé-
gradée.
Les Papouas se dislinguent de toutes ces

races; ils habitent le littoral des îles de
Wajgiou, Sallawatty, Gammen, Battenta, et

toute la côte septentrionale de la Nouvelle-
Guinée, depuis la Pointe-Sabelo jusqu'au
cap Dorey. L'n trait très-remarquable dans
leur extérieur, l'énorme volume de leur clie-

velure à demi laineuse, attira de bonne
heure l'attention des.voyaseurs, et Dampier
les nomme Mop-Heatled-Papuas , Papouas
à tête de vadrouille (Wi). Forrest, qui les

avait vus souvent dans son voyage à la Nou-
velle-Guinée , dit que les Caffes-Papouas
sont aussi noirs que les Cafres d'Afrique;
il désigne, par celte dernière expression, les

nègres de la côte de Mozambique, que les

Européens ont appelés Cafres ou Kafrcs, par

une légère altération du nom de Kafirs,

c'est-à-dire infidèles, que leur ont a|ipliqu(;

les musulm.aus qui trafiquent dans fOcéau
indien. « Us ont, dit Forrest, des cheveux
frisés qui forment autour de leur tête une
masse si volumineuse que la circonférence

en est souvent de trois pieds, et jamais de
moins de deu^. et demi. ><

Forrest distingue nettement ce peuple des

Haraforas, et il doit être distingué aussi des

nègres de la race pélagienne, qui ont les

cheveux ras et sont nommés par Dampier,

dans son stjie naïf : Sliock, nirl paled

Neic-Guinea negroes, nègres à calotte ratinée

de la Nouvelle-Guinée.
Les Papouas à la léte de radrouille de

Dampier ont été iiien distingués et, pour la

jiremière fois, décrits avec soin par deux na-

turalistes, MM. Quoy et Gaimard, qui ac-

compagnaient l'excellent M. de Freyeinet

ilans l'expédition de l'Uratiie et de la Physi-

cienne; ils l'ont été plus récemment, i)ar

M. Lesson, qui a visité les mêmes parages

dans le cours de l'expédition de VAstrolabe,
et qui a confirmé l'opinion avancée d'abord

par MAL Quoy et Gaimard, savoir, que les Pa-

pouas a|)partiennent h une race mixte : « Ces
écrivains, dit Lesson, sont les premiers qui

ont démontré que les habitants du littoral

constituaient une espèce hybride, provenant
sans aucun doute des Papouas nègres et des

Malais qui se sont établis sur ces terres, et

qui y forment à peu près la masse de la po-

pulation. Ces nègres malais ont emprunté
à ces deux races les habitudes qui les dis-

tinguent. Ces insulaires forment donc une
sorte de peuple métis, placés naturellement

sur les frontières des îles malaises et des

terres de Papouas, et sur le littoral d'un

petit nombre d'îles agglomérées sous l'équa-

teur, et au milieu desquelles s'introduisent

sans interruiition des Malais de ïidor et de

Ternate, et des Papous de la Nouvelle-Gui-
née (ceux que Prichard nomme nègres pé-

lagiens], et même (jucUiues Allourous des
montagnes de l'intérieur. La masse de ces
Papouas hy])rides présente des hommes d'une
constitution grêle et peu vigoureuse. »

MM. Quoy et Gaimard observent qu'il

existe dans ces contrées une race d'hommes
très-semblables aux naturels de l'Afrique, et

dont les tribus sont dispersées au milieu de
tribus appartenant à la race malaise, dans les

archipels de la Sonde, de Bornéo et des Mo-
luques.
La source de cette race paraît être dans

quelque canton de la grande île de la Nou-
velle-Guinée, mais nous devons avoir soin
de ne pas la confondre avec celle qui peuple
Waygiou et les îles voisines, car, bien que
les habitants de ces îles soient presque sem-
blables aux nègres pour la couleur de la

peau, ils présentent des caractères qui les

distinguent tout à fait de ces derniers.
Us se donnent à eux-mêmes le nom do

Papouas. Leur chevelure et leurs traits ne
sont ni ceux des Malais ni ceux des nègres :

mais, à cet égard, ils tiennent le milieu entre
les deux races. « Leur peau est brun-foncé ;

leurs cheveux sont noirs, tant soit peu lanu-
gineux, très- touffus; ils frisent naturelle-
ment, ce qui donne à la tête un volume
énorme, surtout lorsque, négligeant de les

relever et de les fixer en arrière, ils les lais-

sent tomber sur le devant. Us n'ont que peu
de barbe, même les vieillards; elle est de
couleur noire, ainsi que les sourcils et les

yeux. Quoiqu'ils aient le nez un peu épaté,
les lèvres épaisses, et les pommettes larges,

leur physionomie n'est point désagréable et

leur rire n'est pas grossier. »

Chez les hommes de cette race papoua, la

forme du crâne, à très-peu près la même que
chez les Malais, présente cependant quel--
ques différences appréciables. Leur langue
n'a jamais été bien connue des Européens ;

le peu de mots qu'on en a recueillis ne pa-
raît avoir aucune affinité avec ceux que l'on

trouve dans le vocabulaire de la langue des
nègres de la Nouvelle-Guinée, publié par
le président de Brosses.

U n'y a p.oint d'invraisemblance à suppo-
ser que ces peuplades du littoral soient ve-
nues à la Nouvelle-Guinée et dans les îles

voisines, de quelque partie éloignée de l'ar-

chipel Indien ; mais, quel que soit leur point
de départ, elles paraissent nous oli'rir l'exem-
ple d UJUe race d'hommes mêlée, qui a con-
servé certains caractères dérivés de sa double
origiUii : ces traits cependant se sont ensuite

transmis, comme caractère permanents, de
génération en génération, et il paraît que,
dès le temi)s de Dampier, ils avaient atteint

leur plein développement.
U jiaraîl incontestable qu'il existe des

races humaines intermédiaires, que ces races

se propagent, et qu'ainsi il n'existe aucun
empêchement à la reproduction, même dans

(iOi) Les tapissiers, à Paris, noninioni rflrfro«i7/(' do cordes de laine fixées au boul d'un bâton, fl

ou léie de laine, un uslcnsilc île ménage moins coni- dont on se sert principaloraent pour laver les car-

nuinéincnt employé en Fiance qu'en Anglelovre, on reau\ des salles à manger,

en le dés ane sous le nom de mov ("est un ania>
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les cas où le tioisemeiit a lieu entre les

races les plus dissemblables; ce qui prouve
évidemment que toutes ces races appartien-

nent à une même famille, à moins qu'on ne

veuille supposer qu'il y a pour le genre hu-

main une exception à la règle à laquelle

obéit tout le reste des êtres organisés.

La solution du problème que nous nous
sommes [losé pourrait être poussée seule-

ment jusqu'à cette alternative, ou considérée

comme obtenue au moyen de cet argument.
Mais il est possible de jeter un nouveau jour

sur la question par une analyse conscien-

cieuse des faits, qui peuvent être recueillis

relativement à la nature et à l'origine des

variétés. Voi/. Variations.
GEOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE, ou

Distribution de l'espèce hlmaine sur le

GLOBE. — Parmi les motifs qu'on met en
avant pour distinguer l'homme de la brûle,

il en est un qui mérite notre attention par-

ticulière, c'est la possibilité oi^i il est d'ha-

biter tous les climats. D'une part, la force

et la souplesse de sa constitution lui permet-
tent de vivre au milieu des températures les

plus op|iosées, tandis que [lar sa sa;ïaci(é il

peut découvrir les moyens de pourvoir à sa

subsistance, même sur les sols les plus in-

grats. Nous le trouvons près des régions

polaires et sous les tropiques brûlants, sur

les plus hautes montagnes et dans les pro-

fondes vallées, près des bords de la mer et

dans les sables du désert. Le froid et le

chaud, la sécheresse et l'humidité, toutes

les variations atmosphériques lui sont in-

différentes. Il est bien partout, et le climat

a n\oins d'influence sur la production des
vai-iétés de son espèce que sur celles de
tout autre. La différence de climat a bien

plus de conséquence pour les animaux in-

férieurs. Les Groënlandais et les Esquimaux
sont aussi bien à 70° qu'à 80°, et les Danois
ont fondé des colonies au Groenland, à un
degré tout aussi élevé. Le docteur Ackin
parle de trois Russes qui ont vécu six à

sept ans au Spitzberg entre 77° et 78° de lati-

tude nord. La faculté que possède l'espèce

humaine de supporter le froid a été mieux
démontrée encore par les voyages qui ont été

entrepris dans ces derniers temps aux ré-

gions arctiques. Tandis que le mercure du
thermomètre se congelait, que les animaux
qui n'étaient pas destinés à vivre dans ces

climats glacés succombaient à la rigueur du
froid, des voyageurs entreprenants, tels

que Parry, Franklin, Gaymard et autres ont
enduré toutes les rigueurs d'un hiver plus
rude qu'en Sibérie. Dans un climat où l'eau-

de-vie se gèle dans l'intérieur des cabanes,
l'Indien du Canada et l'Esquimaux vont sans
danger à la chasse, et l'Européen ]ieut, en
entretenant la circulation du sang par l'exer-

cice, endurer le même froid. Les Danois ont
vécu à 7-2" de latitude nord, au Groenland,
et les Hollandais sous Hcemskirk ont passé

l'hiver à la Nouvelle-Zemble à 76" de lati-

tude nord.
D'un autre côté, l'homme peut aussi ré-

sister à des chaleurs excessives. Malgré l'as-

sertion tic Hoeriinave que la leujpérnlure de
;Jo" à 'i-O" est fatale à notre espèce, la tempé-
ture moyenne de Sierra-Leone est cependant
de28" centigr., et à quelque distance de la

côle le thermomètre s'élève à 38° et même
à 39° et 40° à l'ombre. Adanson dit qu'à
l'ombre au Sénégal le thermomètre manpie
iii" ^ à 17" de latitude nord. Buifon parle
d'une circonstance où la température a at-

teint 47" -j. Il est [irobable que les pays si-

tués à l'est du grand désert sont encore plus
chauds que le Sénégal, à cause des venis
lirûlants qui y souillent.

Il est donc prouvé que l'iiomme peut-sup-
porter toutes les différentes températures
brûlantes ou glaciales de notre planète; il

peut aussi bien su]iporler l'atmosphère. On
a calculé qu'au niveau de la mer la pres-
sion de l'atmosphère est égale au poids de
11 mètres cubes d'eau accumulés sur la

tête, en calculant la hauteur barométrique
à 30 pouces. En s'élevant à une hauteur do
4 kilomètres le baromètre descend et la

pression se réduit à 8 mètres cubes d'eau.
11 y a d'immenses terrains en Amérique qui
sont peuplés à cette hauteur. La Condaraine
et Bouguer vécurent trois semaines avec
leur suite à 4,8G8 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, là où l'a pression atmosphé-
rique égalait seulement 5 mètres cubes
d'eau. Il y a de vastes plaines au Pérou
situées à 3 kilomètres de hauteur, et les

provinces intérieures du Mexique, qui con-
tiennent une superficie d'un demi-million
de mille carrés, sont élevés de 2 à 3 kilomè-
tres au-dessus du niveau de la mer.
La ville de Mexico est à 2,277 mètres au-

dessus du niveau de la mer, et celle de
Quito à 2,908. On a dit que le point habité
le plus élevé de la terre était le hameau
d'Antisana, qui est à 4,101 mètres au-dessus
de la mer; et cependant M. de Humboldt
gravit le Chimboraço, à une hauteur de
6,530 mètres. Un des sommets des monts
Himalaya est élevé de 7,821 mètres.

Cette faculté de pouvoir vivre sous des
pressions atmosphériques si différentes est
un des phénomènes les plus curieux de
l'histoire physiologique de l'homme. Il pa-
raît dû en partie à son organisation physi-
que, en partie à la puissance de ses facultés
morales ; car si l'organisation de l'homme
est une des conditions essentielles d'une
pareille faculté, nul doute que la supériorité
de son intelligence ne le développe et ne
retende encore.

Sans doute l'art contribue beaucoup à
rendre l'homme capable de supporter les

changements de climat et les températures
les plus opposées; mais l'art ne suffit j)as.

Sans la force et la souplesse de son organi-
sation, son espèce ne se serait pas si "^uni-

versellement propagée sur la terre. La plu-
part des sauvages Chinois songent à peino
à se garantir le corps, même dans les ri-

gueurs de l'hiver. L'Indien du Canada va
chasser sans crainte, ou milieu des glaces,
les membres et la poilriiie nus. Il dort sur
la neige, et souvent iiupunémcut auand le
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tliermomètre, au lover du soloil, indiiiue 2'

au-dessus de 0. Le jeune Groënlandais s'ha-

bitue à jouer dans l'eau jusqu'à ce qu'il de-

vienne presque un être amphibie. D'un autre

côté, le nègre brave tête nue l'ardeur du
soleil , et traverse sans chaussure les sables

brûlants du désert. Les femmes et les en-
fa-nts sur la côte de Sierra-Leone restent

toujours la tête découverte, au soleil comme
à la pluie.

GER^LVINS. Voy. Ecrope moderne.
GÉORGIENS. Yoy. Aborigènes.
GESTES ET ATTITUDES. — L'appareil

de ces expressions se compose du système
osseux, et du système musculaire que la

volonté meut et dirige par l'intermédiaire

des radiations des couches optiques, qui dé-
terminent le mouvement des membres tho-

raciques ; des corps striés, qui, de concert

avec les hémisphères cérébelliques, produi-
sent ceux des membres abdominaux ; par
l'inQuence des cordons antérieurs de la

moelle épinière, qui concourent à tous ces

mouvements ; et enfin par celle des tuber-

cules quadrijumeaux, qui les équilibrent.

(Serres, Anatomie comparée du cerveau, t. II,

€!i. 8). Il comprend, pour le geste, les l'eviers

osseux qui composent les membres thora-

ciques, la tête , les vertèbres cervicales, et

les muscles qui s'attachent à ces différentes

parties et les met en mouvement; et pour
les attitudes, la colonne vertébrale, les os du
bassin, ceux qui composent les membres
•alxlominaux, et les puissances musculaires
qui leur impriment tous les mouvements, et

qui leur donnent toutes les dispositions né-

cessaires aux expressions diverses.

11 existe dans cet appareil plusieurs har-

monies remarquables, qui le rendent propre
aux fonctions ([u'il doit exercer et qui sont

en /apport avec elles.

D'abord, en considérant le système osseux,

on voit la tête articulée avec la première et

la seconde vertèbre de manière à pouvoir
tourner comme sur un pivot pour rexjires-

sion de la négation. De j)lus, les vertèbres

îervicales sont articulées entre elles de telle

^orte qu'elles se prêtent à des mouvements
de flexion en avant pour l'indication de Yap-
probation, d'extension pour l'expression de
Vadmiralion et de la surprise, d'inclinaison

latérale pour celle du refus obstiné, etc. Dans
les membres thoraciques, l'articulation de

.'humérus avec l'omoplate, qui permet au

premier de ces os d'exécuter des mouve-
inents très-étendus, et celles de l'avant-bras

avec le bras, et de la main avec l'avant-bras,

qui, en donnant à ces parties la faculté de

s'étendre et de se fléchir les unes sur les

autres, favorisent une foule d'expressions

diverses. L'articulation des vertèbres dor-

sales et lombaires sont telles, que le tronc

peut s'incliner en avant, en arrière, et sur
les côtés, et déterminer ainsi de nondireuses
attitudes. Le fémur, articulé avec le bassin

i peu près connue l'huiiiérns avec l'omoplate,

peut, quoiiiu(i moins mobile (pie lui, parce
(|u'il doit soutenir la cliarjiente osseuse, se

dirii^er dans tous les sens, et multiplier ces

mêmes attitudes, auxquelless'ajoutent encore
celles que peuvent produire la flexion et

l'extension de la cuisse, de la jambe et du
pied, qui, construit en forme de voûte, est

la base de tout l'édifice organique, et don-
nent un point d'appui solide aux leviers

osseux qui exécutent tous ces mouvements.
Si nous considérons le système musculaire

qui les détermine, nous y découvrirons un
nombre infini d'harmonies merveilleuses qui
publient de toute part la sagesse du Créateur.
Qui ne serait, en effet, saisi d'admiration à
la vue de cette foule de puissances qui

,

grou[)ées en systèmes particuliers d'agents,
concourent toutes, dans leurs divisions res-
pectives, à des mouvements communs? Les
fléchisseurs de la tôle agissent d'une manière
simultanée pour l'incliner en avant, et se

trouvent ainsi en rapport avec le mode d'ar-

ticulation des vertèbres cervicales ; le sterno-

mastoïdien d'un côté agit seul lorsqu'il faut

que la face se dirige du côté opposé, et il

forme ainsi une harmonie évidente avec le

mode d'articulation qui existe entre l'occipi-

tal et la première vertèbre du cou ; les mus-
cles qui s'attachent d'une part aux parois
thoraciques et de l'autre à l'humérus, et qui
lui font exécuter des mouvements si variés

et si étendus, offrent une connexité remar-
quable avec l'articulation orbiculaire de cet

os avec l'omoplate. En un mot, il n'existe
pas une seule action musculaire qui ne soit

en harmonie avec l'articulation du levier

osseux qu'elle doit mouvoir ; et, dans cet

accord admiralde, les muscles, qui demeurent
en repos pendant que leurs antagonistes
agissent, y concourent eux-mêmes par leur
inaction.

Enfin nous ferons remarquer une autre
sorte d'harmonie entre le geste et les attitu-

des d'une part, et les affections morales de
l'autre; c'est que ce sont toujours des mou-
vements d'élévation, d'abaissement, de flexion

ou d'extension, qui, à cause de leur facilité

et de leur promptitude, servent à l'expres-

sion des sentiments.
Considérons, relativement h la rapidité du

geste et des attitudes, que ces deux fonctions
expressives, quoique exercées par des mus-
cles soumis à l'empire de la volonté sont
néanmoins comme instinctives dans l'expres-

sion dos violentes aftections de Tàme. Pour-
quoi cela? O admirable ellet de la pré-
voyance divine !... C'est d'abord, afin que ces
mouvements, qui souvent sont liés à des
sentiments qui doivent être promptemeut
manifestés, no fussent point confiés h un ju-

gement toujours tardif, et se développassenl
avec une rapidité pro|)ortionnée au but

qu'ils devaient remplir; et, en second lieu,

aliu (pi'une âme accablée par une affection

morale trop vive de joie ou de douleur, en

fût promjjtement soulagée par les mouve-
ments (pii doivent l'exprimer. Qui ne sait,

en effet, combien le poids d'un sentiment

violent se trouve allégé jiar l'expression qui

le manifeste, et quels graves désordres peu-
vent résulter de sa concentration au fond du
cœur 1 N'est-ce i)as pour cela cpie les mou-
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vements des membres ont d'autant plus d'é-

lendue, et sont d'autant plus rapides q\ie les

passions <iue l'on é])i"ouve ont de vivacité,

et que c'est aux membres thoraciques, comme
plus mobiles, que leur manifestation a été

confiée ?

Les membres thoraciques, à cause de cette

mol)ilité, sont destinés à exprimer et les

idées des rapports des êtres et les affections

morales. Le tronc et les membres abdomi-
naux, qui sont beaucoup moins mobiles, ne
servent qu'à la manifestation des sentiments.
Enfin la tête et le cou, qui, par le nombre
et la facilité de leurs mouvements, se rap-
prochent des membres thoraciques, et qui
d'ailleurs se trouvent intimement liés à la

face, servent à ces deux sortes d'expres-
sions.

De même que la phj'sionomie, le geste et

les altitudes ne sont point des moyens ex-

])ressifs conventionnels. Leurs divers élé-

ments sont tous en rapport avec nos senti-

ments et nos idées. Ils se développent,
comme à notre insu, à chacune de nos con-
ceptions, et nous ne pourrions les changer,
les altérer, sans détruire entièrement cette

admirable harmonie. Bien différents de la

jiarole, qui est diversement modifiée par les

climats, les localités, etc., ils sont les mêmes
chez les dilférents peuples ;.et si l'on y re-

marque quelques variétés, elles n'ont rap-

port qu'à l'étendue, au nombre, à la vivacité

lies mouvements, et nullement à leur nature
expressive. La Sui)rême Intelligence a voulu
par là remédier aux effets de la diversité des
langues, nécessité par l'ordre naturel des
choses, et par conséquent inévitable, et

s'opposer à ce que la communication morale
entre les divers individus de l'espèce fût

jamais interrompue.
C'est principalement dans l'expression des

fonctions intellectuelles que se montre l'u-

niformité du geste et des attitudes parmi
les hommes.
Lattention, qui n'est qu'une perception

soutenue, comme nous l'avons déjà dit, se

peint dans tous par les mêmes habitudes.
Dans cette fonction, tous les mouvements
sont interrompus, le corps conserve la posi-

tion qu'il avait auparavant, la bouche est

béante, les yeux sont fixés sur l'objet que
l'on considère, la respiration est comme sus-

pendue, ou très-lente pour éviter jusqu'au
trouble que pourrait causer le bruit de
l'air.

La comparaison extérieure se manifeste
par la même attitude que l'attention. M'ais

la comparaison intérieure, ou la réflexion
sur des perceptions déjà produites ou des
i iées déjà conçues, offre une expression
moins animée, parce que dans la première,
l'être intelligent se porte au-dehors, tandis
3ue dans la seconde il se concentre au-de-
ans de lui-même. Les yeux sont abaissés,

ou se détournent de ce qui pourrait les dis-

traire ; bien souvent ils sont couverts par
une main, sur laquelle la tête s'appuie en
s'inclinant en avant ou sur l'un ou l'autre

côté; tout le corps est dans une position

molle et nonchalante ; les membres fléchis

et cherchant le repos, peignent l'éloigne-

ment de l'esprit pour ce c[ui est extérieur,

et sa concentration sur ce qui l'occupe.

L'expression ûu jugement se confond avec

celle des idées cjui en sont le produit. Cello

de l'imagination n'a aucun trait frappant qui

la caractérise. Il en est de même de celle de

la mémoire, qui est analogue aux signes

extérieurs de l'attention. Toutefois, lors-

qu'elle s'exerce péniblement, elle provoque
certains mouvements particuliers, tels que
le frottement du front, etc., qui annoncent
l'impatience que nous éprouvons de saisir

les idées qui nous échappent.

La manifestation des idées des rapports des

êtres au moyen du geste est très-limitée,

parce qu'il ne peut se prêter qu'incomplè-
tement à tous les mouvements, soit géné-
raux, soit partiels, qu'elles exigent; et si

l'on n'y ajoute des éléments artificiels

comme le font les sourds-muets, il se borne
à représenter, mais jamais d'une manière
précise, la figure, la forme, le volume des
corps, l'état de leur surface, le lieu qu'ils

occupent dans l'espace, leur position, leur

mouvement ou leur repos : la figure, par les

contours que les mains tracent dans l'air ;

la forme, par celle qu'elles circonscrivent ;

le poli de la surface, par leur mouvement
horizontal ; le volume, par l'espace qu'elles

embrassent, soit seules, soit de concert avec
le reste des membres thoraciques ; le lieu

qu'ils occupent dans l'espace, par la direc

tion qu'on leur donne ; la position, verti-

cale, inclinée ou horizontale, par celle

qu'elles prennent elles-mêmes ; et enfin le

mouvement ou le repos, par leur état d'im-
mobilité, ou leur mouvement plus ou moins
rapide.

A ces expressions il faut en ajouter quel-

ques autres qui s'y lient d'une manière plus

ou moins intime. Telles sont celles d'appel-

lation , d'approbation, de désapprobation ,

d'affirmation, de négation, qui s'ettectuent

et par le geste et par les mouvements de
la tête (WS).
Mais si les idées des rapports des êtres ne

sont pas communiquées par ces moyens de

manifestation, il n'en est pas de même des

idées affectives, qu'ils peignent de la manière

la plus complète, lors surtout que les atti-

tudes viennent ajouter à leur expression.

Le désir, lorqu'il est faible ou modéré, ne
s'exprime point par le geste, mais lorsqu'il

est ardent et soutenu, et que l'attente l'accom-

liagne, l'impatience s'y joint et il provoque

une foule de mouvements qui attestent com-
bien celui qui l'éprouve brûle d'obtenir ou
d'atteindre l'objet désiré. On le voit, en effet,

changer à chaque instarrt de position par le

(405) Dans le geste d'approbativn , rincliiiaisoii

lie la tète en avant annonce la soumission à l'opi-

nion d'autrui , on (IcchU. [>ans la 'légation ou la

désapprobation , on lofuse oc que l'on vous de-

mande ou l'on nie ce que l'on vous dit ; on secoue

une sorte de joug que l'on voudrait vous imposer.
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sentiment qui le tourmente; tour à tour
agité jiar la crainte et rassuré par l'espé-

rance, il exerce mille mouvements divers.
Tantôt il médite sur les obstacles qu'il

pourra rencontrer, et il prend l'habitude de
la réflexion profonde; tantôt il se livre à
l'espérance, et se meut vivement dans son
impatience de jouir. Alors il va, il vient, il

retourne, il revient encore, et s'épuise ainsi

dans une continuelle agitation; il lui sem-
ble que ces mouvements rapides hâteront la

marche du temps qui doit lui livrer l'objet

qu'il désire. A ces témoignages de son im-
jiatience succèdent souvent ceux du dépit et

du désespoir; et tous ces mouvements oppo-
sés se succèdent les uns les aulres, jusqu'à
ce que la possession de l'objet désiré les ar-
rête en éteignant le sentiment qui les pro-
duit, ou que des obstacles insurmontables

,

en anéantissant l'espérance, fassent aussi
cesser le désir.

L'espi'rance est un sentiment paisible qui,

en général, ne se manifeste au dehors que
l)ar une expression de sérénité ou de joie

répandue sur tout le visage. Mais la crainte

rend les mouvements faibles , et donne aux
attitudes un air d'abattement remarquable
par la réflexion sur les obstacles plus ou
moins gramls qui i)euvent s'opposer à la sa-

tisfaction du désir.

La surprise , Ve'tonnement , V indignation,
l'horreur, Yadmiration, l'enthousiasme, ont
pour leur expression des gestes et des atti-

tudes à peu près analogues, et qui ne diffè-

rent que par leur degré de vivacité. Dans
tous ces sentiments , les bras sont élevés et

étendus, les doigts écartés les uns des autres,

et le corps reste immobile. Mais on s'arrête

de surprise,^-on est prêt à reculer d'étonne-

ment, on recule d'horreur, on frémit d'in-

dignation , l'admiration vous élève, et l'en-

thousiasme vous agile vivement.
Dans les sentiments tristes, tels que Vaf-

ftiction , le regret, le repentir, l'abattement,

le découragement, la consternation, le déses-

poir, etc., on observe une attitude commune
à tous, qui est celle de la réflexion profonde,
mais souvent dans le regret, le repentir, le

désespoir, il se joint par intervalle à celte

expression desgestes brusques, vifs, irrégu-

liers, qui peignent énergiquement tout le

trouble de l'cime.

Dans les mouvements que provoquent la

joie, la gaieté, la satisfaction de soi-même, il

règne une vivacité douce, une liberté, une
aisance, qui exprime cet état heureux d'une
âme agréablement émue par un succès dé-
siré, charmée, ravie de tout ce qui l'entoure,

ou qui ressent la douce influence de tout le

bien qu'elle a fait (W(l).

Le dégoût , la répugnance, l'ennui, le dé-

dain, le mépris, ne provoquent que des mou-
vements répulsifs ou des attitudes noncha-
lantes, qui expriment l'aversion. Dans le

dégoût, le corps reste en repos devant l'ob-

jet qui inspire ce sentiment; dans la répu-
gnance, il s'en éloigne, en même temps que
les mains send)lent le repousser; dans l'en-

nui, il change à chaque instant de situation,

mais d'une manière lente et comme sans
but, pour peindre le vague des sentiments
et des idées d'une âme que rien de ce qui
l'entoure ne peut plus captiver. Dans le dé-
dain et le mépris, il se clétourne, pour té-

moigner le peu de cas qu'elle fait des objets
qu'elle ne croit pas dignes de son attention.

Il se joint quelquefois à ce mouvement un
haussement d'épaules qui exprime la gêne
que lui fait éprouver une sorte de i)oids dont
elle cherche à se dél)arrasser.

La colère donne lieu ordinairement à des
mouvements violents et à des attitudes éner-
giques. Quelquefois, au contraire, et lors-

qu'elle est très-vive , le corps est agité d'un
tremblement général , et se trouve dans un
élat voisin de la paralysie. Dans ces circons-
tances, ses mouvements sont faibles, ir-

réguliers, ce qui rend presque toujours les

coups du furieux incertains et mal assurés,
et sa colère sans elfets funestes.

L'orgueil etla présomption se peignent au
dehors par une certaine fermeté, une sorte

de hardiesse dans les mouvements, et une
fierté dans les attitudes, qui annoncent le

prix que l'on ajoute à son |iropre mérite, et

la certitude de réussir dans les projets que
l'on a conçus.

Les mouvements qui sont l'expression do
la honle sont inrerlains, confus ;ils peignent
énergiquement le troulile intérieur d'une
âme qui rougit de ses vices, et qui est bou-
leversée par l'éclat du jour. Le corps se dé-
tourne, la tête s'incline comme ])0ur échapper
à la lumière, en même temps que les yeux
s'abaissent , et que le front se couvre de
rougeur.

L'expression de la pudeur ressemble, sous
certains rapports, à celle de la honte ; mais
elle en ditîere essentiellement par une timi-

dité douce, par un embarras aimable ré-
pandu dans les mouvements elles attitudes,

et qui annonce le trouble charmant de l'in-

nocence, dont la seule idée du vice vient co-
lorer le front. Si la tête s'incline, si le corps
se détourne, c'est moins pour se cacher que
jiour éviter des regards cjne feraient naître
des sentiments ou des idées qu'une vertu
sans tache rejwusse avec vivacité.

Lajj(</e se peint au dehors par des mouve-
ments et des attitudes pleines de douceur ,

comme le sentiment qui les fait naître. Tou-
tes les articulations fléchies semblent repré-
senter l'attendrissement du cœur; les mains
se joignent pour exprimer les liens qui nous
unissentàl'infortunéqui noustouche;et elles

indiquent, en se rapprochant sur la poitrine,

l'impression que fait sur nous le malheur.
L'appréhension, Valarme, \a peur, l'effroi,

la terreur, l'épouvante, le respect, la véiu'ra-

tion, offrent des attitudes et des mouve-

(406) La danse, non pas cclto danse froide, me- danse vive, aiÉimée, on la physionomie et le geste

surce, réduite en prinrip:>s, qui n'a aucun rapport cor.eourent à peindre l'étal de Vàaie, csl encore une
avec les sentiini'nls, i\\\\ n'cxpiime rien ; mais celle expression éiiergiiine de la joie cl rit' la gaieté.
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nients lrès-remai'qual)les. L"allilude de l'ap-

]iréliensi(in se rapproche beaucoup de celle

de rattention; maison y observe une ex-

liression plus animée ; un des membres ab-
tlominaux est porté en avant, et soutient le

corps, qui est incliné dans cette direction,

tantiis que l(;s membres thoraciques, éten-
dus horizontalement, sont dans une immobi-
lité complète. La frayeur rend le corps iramo-
bile en opprimant les forces musculaires, et

semble suspendre tous les mouvements vi-

taux. Quelquefois elle donne lieu à un trem-
blement général qui peint fidèlement toute

l'agitation de l'Ame. Dans la terreur et l'é-

jiouvante, le corps se détourne, recule ou
fuit avec précipitation. Dans le respect, il

est immobile, les yeux sont baissés ; on s'in-

cline dans la vénération; on tombe à ge-
noux dans celle que l'on témoigne à l'Etre

suprême ou dans le culte qu'on lui rend.
Tels sont les rapports des idées et des sen-

timents avec le geste et les attitudes. Mais
ces rapports éprouvent, de la part de cer-
taines circonstances particulières, des modi-
fications remarquables qu'il est important de
signaler.

Dans le premier âge les gestes et les atti-

tudes sont nuls. Cela dépend de i)lusieurs

causes; d'abord de ce que les mouvements
musculaires n'ont ni assez de force ni assez
de précision pour pouvoir les exercer; et en-
suite de ce que les idées des rapports des
êtres n'existent point encore, et que les sen-
timents sont confus. Aussi les gestes, à cette

époque de la vie, se bornent à des mouve-
ments généraux du corjis et des membres,
sans précision ni régularité, et n'expriment
que deux sensations générales, vagues comme
eux, le plaisir ou la douleur.
A mesure que le langage articulé se déve-

loppe, que les idées des rapjiorls des êtres

se forment, les gestes et les altitudes qui s'y

rai)portent se régularisent, ilais il est à re-
marquer que ceux qui sont relatifs aux idées
atfectives sont plus tardifs, parce que ces
idées, peu nombreuses encore, trouvent
dans la voix un moyen suflisant d'expres-
sion. .

Mais, dans la jeunesse, où le sentiment su-
rabonde, où le cœur es! plein, où toutes les

affections ont une vivacité extrême, le geste
est vif, animé, et s'accompagne d'altitudes

toujours très-expressives.

Dans la virilité, ces expressions s'affaiblis-

sent avec la fougue des passions; elles s'é-

teignent presque entièrement dans la vieil-

lesse, où le cœur à peu près muet, cède à
l'esprit tout le domaine des fonctions expres-
sives.

Dans la femme, les gestes et les attitudes
sont bien plus nombreux, bien plus vifs,

bien plus énergiques que dans l'homme,
comme les affections morales qu'ils servent
à exprimer. Cela est remarquable, surtout
dans la colère, où les gestes les plus véhé-
ments, les attitudes les plus expressives,

les plus pittoresques, nous impriment à ce
sentiment un caractère extérieur tout parti-

culier.

Les individus ollVeiit aussi de très-grandes
variétés sous le rapport de ces fonctions
d'expression. Elles dépendent toutes de la

vivacité plus ou moins grande des affections

morales qu'ils éprouvent. A une sensibilité

vive s'allient presque toujours des attitudes

et des gestes nombreux, rapides et énergi-
ques. Le contraire se remarque lorsque la

modification organique perceptible, qui en-
tre comme élément dans les affections mo-
rales, est peu intense, ou que la raison en
réprime les effets.

Les professions influent sur le geste et les

attitudes en les régularisant. Ainsi, les indi-
vidus accoutumés à parler en public, les ac-

teurs tragiques surtout, mettent involon-
tairement dans ces moyens expressifs, par
l'effet de l'habitude, des formes régulières,

qui n'ont pas toujours l'énergie des mouve-
ments naturels.

Enfin, les climats modifient ces mêmes
moyens d'une manière remarquable. Tout
le monde sait que les peuples des pays
chauds s'expriment avec beaucoup de gestes
et de nombreuses attitudes, tandis que les

peuples du Nord, plus froids, plus cal-

mes, manifestent d'une manière bien plus
paisible leurs idées et leurs sentiments.
GLAND. Voy. Chê>e.
GLOTTE. Voy. Voix.
GOURJU. Voy. Laxcage.
GOUT.—Les substances qui peuvent nuire

à notre 'organisme ne répandent pas toutes
une repoussante odeur; il en est, au con-
traire, d'où il s'cxlîale un doux parfum qui
nous attire. D'un autre côté

, plusieurs de
celles qui sont pour nous des aliments salu-
bres sont inodores, et l'on en voit même d'où
il s'échappe d'agréables émanations. Nous
serions donc fréquemment tombés dans des
erreurs funestes si nous n'avions eu à notre
disposition un instrument qui pût recevoir
de la part de ces substances des impres-
sions capables de nous éclairer sur leur vé-
ritable nature et nous diriger dans notre
choix.

Cet instrument est l'appareil du goût; il

est situé dans la cavité buccale ijui en fait

partie et en avant de l'ouverture du conduit
digestif auquel, par conséquent, ne peuvent
arriver les substances alimentaires sans avoir
subi une préalable exploration.

Il est formé : 1° de la langue ;
2° de la

membrane muqueuse qui la revêt, en mémo
temps qu'elle tapisse les parois de la cavité
buccale; 3" des nerfs qui se distribuent h
celte membrane; V des parties osseuses qui
renferment et protègent tout l'appareil.

La langue est formée d'un grand nombre
do musclés (le lingual superficiel , les lin-

guaux profonds , les transverses, les verti-

caux, les glosso-slaphylins, les styloglosses,
les hyoglosses, les génioglosses) qui se croi-
sent dans toutes les directions et qui , par
conséquent , peuvent produire des mouvo-
menls très-variés et très-propres à l'explora
tion des substances alimentaires. Aussi est-
ce sur elle qu'est fixée la partie de hi mem-
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lii-aiie iiiuijuciisc qui constitue cssoiitielle-

inoiit le sens du goût.

Ci'tio membrane reçoit, dans son tissu, un
grand nombre de brandies nerveuses , di-

visions de la cimiuième paire , mais c'est le

nerf lingual qui l'orme l'organe transmetteur
de l'apjiaceil. Ce nerf, en ctfet , se distribue

exclusivement tlans la membrane muqueuse
qui recouvre la langue et vient former à sa

surface un grand nombre de papilles ner-
veuses , destinées à recevoir l'impression
des aliments. Les autres brandies nerveu-
ses, qui s'y joignent et qui se jierdent dans le

reste de la membrane, ne servent qu'à trans-

mettre les impressions tactiles. Cette double
transmission était nécessaire, car une subs-
tance qui agit sur le sens du goût y exerce
une double action, savoir : celte de son con-
tact comme corps , ce qui était nécessaire
jiour que nous pussions en sentir la pré-
sence et en opérer la déglutition , et celle

qui donne lieu à une sensation gustative.

Or l'impression de la première est transmise
par les divisions nerveuses étrangères au
nerf lingual; ce dernier seul transmet les

impressions dépendantes de la nature des
aliments (iO").

Ces impressions portent le nom de saveurs,

et les corps qui les exercent se nomment
sap ides.

Lorsqu'un corps sapide est introduit dans
la cavité buccale, il en impressionne la

membrane muqueuse, qui alors secrète en
plus grande abondance le fluide visqueux
(ju'elle produit sans cesse pour entretenir

la souplesse de la langue et en favoriser les

mouvements. A ce fluide se joint l'bumeur
salivaire, et la substance sajnde, ramollie,
en partie dissoute, agit sur le nerf lingual

qui nous transmet l'imiiression qu'il en re-

(joit et donne lieu h la perception gustative.

Plus le contact d'un cor|is sapide sur la

langue est intense, plus son action est vive

<'t sa saveur sensible; voilà pourquoi dans
la dégustation nous appliquons la langue
contre le palais.

Plus la surface de la langue est nette ,

plus sa membrane muqueuse est à décou-
vert, et plus aussi nous ressentons vivement
l'impression des corps sajiides.

Plus un corps est soluble, plus sa sapidité

est considérable; plus son action est pro-

longée, plus sa saveur perd de sa viva-

cité (408).

Une impression sapide vive s'oppose à l'ac-

tiiui d'une inqiression plus faible qui la suit.

11 semble (jue le nerf lingual, épuisé par la

l'remiére, ne peut transmettre une excita-

tion qui a moins d'intensité.

Les saveurs varient singulièrement entre
elles; cette diversité dépend de celle delà
nature des corps sapides.

Ces corps exercent, en général, trois im-
pressions simultanées , savoir : 1° une im-
pression tactile , comme nous l'avons déjà

dit ;
2° une gustative ;

3° une olfactive. La
première donne la sensation de la chaleur,
du froid, du simple contact ; elle est sensible

dans l'application sur la langue d'un corps
non sapide mou ou dur, chaud ou froid, etc.

La deuxième devient évidente quand on se
bouche le nez, ce qui l'isole de la troisième.

Et enfin celle-ci est sensible quand on rend
les narines libres ; elle n'est point percep-
tible dans le corps.

Les corps c[ui agissent sur la langue peu-
vent être divisés en quatre classes, savoir :

1 ' ceux qui n'exercent qu'un simple contact

(les corps non sapides) ;
2° ceux qui exer-

cent une impression tactile et une impres-
sion gustative (sucre, muriate de soude);
3° ceux qui n'exercent qu'une impression
tactile et olfactive (les métaux odorants) ;

!v" enfin ceux qui agissent à la fois sur le

tact de la langue, le goût et l'odorat (huiles,

volatiles, menthe, etc.).

En général toutes les substances qui se-

raient nuisibles à notre organisation dans
l'état physiologique ont une saveur plus ou
moins désagréable, et quelquefois même au
j)oinl de déterminer des contractions expul-
sives dans les fibres musculaires de l'esto-

mac, de l'œsophage et du pharynx. Mais ,

comme les organisations individuelles of-

frent de nombreuses variétés, et que, par con-
séquent, telle substance nuisible pour celle-

ci ne l'est point pour celle-là , qui même y
trouve un aliment salubre, il en résulte que
des saveurs qui sont agréables pour certains

individus, inspirent à d'autres une véritable

horreur ('i.09).

Une substance alimentaire qui, par quel-
que circonstance particulière , comme une
indigestion, i)ar exemple, a troublé notre or-

ganisation , n'a plus pour nous , du moins
[jcndant un certain temps, qu'une saveur
désagréable.

Ces phénomènes proviennent des relations

sympathiques qui existent entre l'appareil

digestif et l'instrument du goût.

La faculté transmissive de cet instrument
varie selon l'.lge. Dans le nouveau-né, elle

est nulle; il n'a point de choix d'aliments k

faire, il a toujours à sa disposition celui qui

lui convient /'1.IO). Elle se développe avec le

(i07) Rcni:iii|i!c'/ (|iic s'il n'y avait pas eu des

iiPi'fs propivs à liaii^iiicllii' li's impressions lactiles,

associes à l'appaii'il du '^oùl, nous aurions été sou-
vent exposés à inperer des sulislanres insipides,

nuisibles, et même la déglutition des alinx iils aurait
été, sinon impossible, du moins h(s-iirei;ulii'ie, et

pour ainsi diri' eonliée au hasard. Kn effet, n'ayant
point la conseienre de leur présence dans la cavité
bucrale, nous iraniicms nu déleiininei' d'une ma-
nière exacte et régulière les mouvemenls innscu-
. aires qui en déterminent l'ingestion.

(108) Il parait que, dans ce cas, le tissu du nerf,

trop excite, s'engorge, on que son canal s'oblitère

niomentanémenl, et (pi'il perd ainsi plus ou moins
de sa faculté transmissive.

(i09) Cela prouve que la saveur ne réside p()int

dans le corps sapide, et n'est point une moililieatiou

du nei'f lingual sui' le<pul ci'lui-ci agit; modilicalion

(pii vaiie, dans les divers indivi<lus, par di's eondi

lions matérielles que nous ne pouvons connaître.

(-S10) Elle n'existe que piMir la tiausmissioii des

impressions tactiles.
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besoin d'aliments variés et plus substantiels,

et (le môme que celle de l'instrumenl olfac-

tif, elle ne s'éteint qu'avec la vie.

Toutefois elle s'aifaiblit par l'impression

tro|> prolongée ou trop souvent répétée des
corps vivement sapides. C'est ce que l'on

voit dans les individus qui font un usage
liahituel de liqueurs fortes ou d'aliments de
haut goût , et qui sont obligés de ranimer
sans cesse leur faculté gustative par des im-
pressions toujours nouvelles et d'une crois-

sante intensité.

I.e goût varie aussi chez les individus ,

selon la structure et l'activité de sécrétion
de la muqueuse buccale, et le degré d'im-
pressionnabilité et de faculté transmissive
du nerf gustatif. Dans certaines maladies

,

cette faculté acquiert une si grande énergie,
que les saveurs les plus faibles peuvent à
l)cine être sup[)ortées.

Quoique deux prolongements encéphali-
ques transmettent les impressions gustati-
ves, nous n'en j^ercevons jamais plusieurs
à la fois, alors môme qu'un plus ou moins
grand nombre de substances sapides agissent
simultanément sur le sens du goût. Elles
sendîlent se confondre toutes en une seule
et même impression ; nous n'en éprouvons
qu'une seule sensation, qui est produite par
la saveur la [)lus vive, et nous ne [louvons
les distinguer les unes des autres qu'en les

percevant isolément. Or nous les percevrions
toutes à la fois, si l'encéphale, qui est com-
posé comme corps, était l'agent de la percep-
tion gustative, puisque rien ne pourrait s'op-
j)0ser à ce que chaque impression fût suivie
de son etfet matériel. Donc l'être qui perçoit
les saveurs est simple, et n'est point, par
conséquent, l'organe cérébral.
(îRANDEUR DE l'uomme. Voy. l'Intro-

duction.
GRECS. Voi/. EcROPE moderne.
GROENLANDAIS. Voy. Races humaines.
(jUANCHES. Voy. Aborigènes.
GUARANIS. —

' La région orientale de
l'Amérique du sud, c'est-à-dire toute cette
portion de pays qui se trouve à l'est de la

rivière du Paraguay, et d'une ligne tirée des
sources de cette rivière, à l'embouchure de
l'Orénoque, était habitée, à l'époque de la

découverte du nouveau continent, par un
grand nombre de tribus indigènes qui étaient
(considérées comme autant de nations dis-
tinctes, parlant chacune une langue à part.
Les recherches faites depuis quelques années
ont eu pour résultat de réduire considéra-
blement ce nombre.
Deuv grandes familles de nations existent

dans celte rér;iou : l'une est celle des Guara-
nis, répanduedans tout le Paraguay, et qu'on
sait être alliée aux tribus Tupis du Brésil ;

l'autre comprend les races qui appartiennent
àla souche Galibi, Caribeou Caraïlies, races
qui occupent des provinces plus septentrio-
nales et s'avancent jusqu'au golfe du Me-
xi(|ue. Les Indiens, appartenant à ces deux
familles, se ressemblent beaucoup par les
iiails, [lar la couleur, et doivent, suivant
M. d'fn-liijnv, être raitachés ;i un mènie iMie

pliysi(iue dont il donne les caractères dans
\L'ssiiï\anl^: Couleurjaunâtre; tuillemoyenne;
front non fuyant; yeux smivenl obliques,
toujours relerés à l'angle extérieur.

Ces traits (]ui appartiennent aux grandes
races nomades de l'Améritjue du sud, se

rajiprochent, comme on le voit, beaucoup
de ceux des nomades de la Haute-Asie. La
couleur est presque la môme, caries Indiens

des tribus orientales, ne sauraient être dé-
si-çnés sous le nom de Peaux-Rouges, nom
((u'on appliquait encore naguère h toutes

les nations du nouveau monde. Ces Indiens

ont le visage arrondi et le nez court; mais
ils n'ont pas les narines aussi larges que les

hommes de races asiati(jues, et non pas non
]ilus les pommettes aussi saillantes. Spix et

Martius ont trouvé aux Caribes une res-

semblance fiapjiante avec les Chinois.

La nation guarani est une des plus inté-

ressantes de rAméri(jue du Sud, en raison

de l'aptitude toute i)articulière qu'elle a
montrée pour entrer dans la voie des amé-
liorations sociales, et de la docilité avec la-

(pielle elle s'est laissé instruire dans les

vérités de notre religion. De nombreuses
tribus s'étaient déjà converties au christia-

nisme, grâce aux i)ersévérants cll'orts des
missionnaires jésuites, et nous avons dans
diverses relations, écrites la plupart par des
ecclésiastiques, la preuve des progrès que
élisaient encore journellement ces ardents
rtiiôtres de la civilisation, au moment ou le

roi d'Espagne, cédant aux funestes sugges-
tionsd'hommes également ennemis du trône

etdel'autcl, chassa les Jésuites du Paraguay,
enlevant ainsi à cent vingt mille nouveaux
convertis, tous sortis du sein d'une seule

nation, leurs instructeurs temj)orels et spi-

rituels, les guides qui les avaient si bien
dirigés, les protecteurs auxquels les unis-
saient les liens d'une mutuelle affection.

1° Guaranis méridionaux ou Guaranis du
Paraguay. — Ce groupe se coinfiose et des
tr'bus soumises aux régimes des missions
dans les étahlissements que les Jésuites

avaient formés au Paraguay, et de celles qui
errent encore à l'état de liberté dans les forêts

de cette grandeprovince.lly a encore, en efl'et,

outre les Guaranis proprement dits, qui
sont tous chrétiens et habitent trente -deux
grandes bourgades, situées sur les bords du
Parana, du Paraguay et de l'Uruguay, il y a,

dis-je, un certain nombre de tribus qui aj -

parliennent à la môme race et qui restent

cachées dans les profondeurs des bois ; ces

tribus ont pris dilférents noms, tirés pour
la plupart île ceux des rivières ou des mon-
tagnes dans le voisinage desquelles elles

lésident, mais la langue qu'elles parlent est

toujours le guarani : parmi les principales,

on doit citer les Tapas, les Tobatinguas et

les Cayuguas.
2" Guaranis occidentaux. — Ce sont les

tribus dont Hervas a parlé sous les noms de
Guarayis , Chiriguanis et Cirionos. Les
Guarayis avaient été convertis par les Jé-

suites qui les avaient rattachés à leurs célè-

liies missions de la province de Chiquitus.
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Entre cette province et celle de Moxos, il y a

encore quelques hordes de Guarayis sauva-

fj;es. Dobrezhoffer dit que « leur langue
est un dialecte très-peu corrompu du gua-
rani », quoique, d'après leurs propres tradi-

tions, ils habitassent déjà ce paysan temps de
l'incaYupangui. Les Chiriguanosqui n'ontja-

mais été convertis sont des barbares très-re-

doutablespour les peuplades voisines.Suivant
l'abbé Gili, la langue guarani est parlée dans
foule sa pureté par ces indigènes de cent

soixante villages des Andes, compris entre

la grande rivière de Chaco et celle de Mapayo,
tians la province de Santa-Cruz de la Sierra;

au nord de Santa-Cruz sont les barbares Ci-

rionosqui parlent un dialecte du chiruguano,
et par conséquent un dialecte de la langue
guarani.

3" Guaranis orientaux du Brésil. — Ce
groupe se compose des Tupis ou Brésiliens
indigènes. « La langue générale du Brésil,

ap|)elée communément langue tupi, du nom
(les ])remiers Indiens qui se convertirent à
notre sainte foi, ne diffère pas plus, dit Her-
vas, de la langue guarani que le portugais

ne diiîère de l'espagnol.» Hervas, fait, d'après

les renseignements qu'il avait reçus des cu-
rés et des missionnaires, une énuraération

des li-ibus qui parlent la langue tupi peu ou
point altérée ; ce sont : les Caryis dont le

pays est au sud de celui des Tupis, et s'étend

jusqu'au midi du Rio-Grande-do-Sal ou ri-

vière de Saint-Pierre, les Tamoyi, les Tupi-
naquis, les Timmiminos, les ïobayaris, les

Tupinambis, les Apontis, les Tapigoas et

jihisicurs autres tribus occupant les districts

niaiitimes situés au sud de reml)Ouchure
de la rivière des Amazones.

4° Tribus de la rivière des Amazones qui se

rattachent à la race bresilio-guaranienne. —
liervas cnnsiilère la langue omagua et f[uel-

(pii's autres dialectes qui lui sont alliés et

cpii se parlent dans le royaume de Quito,

comme étant aussi des rameaux de la grande
langue guarani, ce qui implique nécessai-

rement, si on admet le fait, une extension
de la race guaranienne au delà des limites

géographi(pies que nous lui avions d'abord

assignées; d'Azara, au reste, comme on l'a

vu précédemment, suppose qu'elle s'avance

vers le nord jusqu'à la Guyane.
Les Oraaguas, avec quelques tribus qui

leur sont alliées de très-près, forment une
des nations les plus largement répandues
dans les parties septentrionales de l'Améri-

que du sud. Ils étaient anciennement en
possession des rives et des îles du fleuve

des Amazones dans un espace de deux cents

lieues, à partir de l'embouchure du Rio-

Nabo (Napo), et probablement ils formaient

une grande partie des nombreuses tribus

que rencontra Orellana dans cette région.

GUARAUNOS. Voy. Carihes.
r.UAYERIES. Vo)/. Caribes.
GUINÉE (NÈGRES DE). — Les caractères

du nègre propromentditse trouvent princi-

ualement chez les nations situées au sud de
la grande chaîne qui vient se terminer à

l'ouest, près de Sicrra-Leone; dans celle

région même, si on veut les observer à leur
maximum de développement, il faut porter
son attention sur cette partie de la côte qui,
bordant la partie saillante du continent, vient
se déterminer au fond de la baie du Bénin.
Dans ce grand district maritime on trouve,
il est vrai, quelques nations assez avancées
en civilisation et qui partagent plus du tvpe
soudanien que du type nègre proprement
dit; mais la grande masse de la population
se compose de sauvages à l'état le plus in-
culte, et ceux-ci offrent, de la manière la

plus prononcée, la forme prognathe de la

tète et le caractère de physionomie qui y
correspond.
Les Feloupes, établis sur les bords de la

Casamanca, sont des sauvages qui vivent
tout nus; leur couleur est très-noire et leur
jieau est rude, mais leurs traits, dit-on, sont
assez beaux. Les Papels, les Bisagos, les Sa-
lantes, les Biafares ou Jolas, tous peuples du
littoral, sont des sauvages d'une laideur re-
poussante. Les Susus et les Timmanis sont
plus civilisés, et leurs traits se rapprochent
idus de ceux qu'on trouve généralement
liarmi les nations de l'intérieur du Soudan.
La portion de côte qui s'étend (le])uis la

rivière Assini, ou depuis le cap Tres-Puntas
jusqu'au Rio-Volla, est ce qu'on nomme la

Gôle-d'Or; dans cette partie du littoral pré-
dominent la race et la langue amina qui
s'étendent dans l'intérieur jusqu'à une dis-
tance encore indéterminée. Les Fanlis, les

Ashantis, les Aquampim et les Inta sont en
effet des branches du même tronc. Barbot
nous fait de ces peuples un portrait très-cu-
rieux.

« Les noirs, dans cette partie de la Guinée,
S(^nt, en général, nous dit-il, bien faits et

bien proportionnés, ni très-grands ni très-

petits. Ils ont le visage d'un ovale agréable,

les yeux brillants, les oreilles petites, les

sourcils haut placés et bien fournis, les

dents petites, blanclies, bien rangées et soi-

gneusement entretenues, les lèvres fraîches

et vermeilles, bien moins épaisses et moins
pendantes que celle des nègres de la côte

d'Angole; ils ont aussi le nez moins large.

J Is ont presque tous les cheveux bouclés, assez

longs quelquefois pour descendre jusqu'aux
é|iaules, et bien moins rudes que ceux des
hommes du pays d'Angole ; jusqu'à l'âge de
trente ans ils ont peu de barbe, mais les vieil-

lards l'ont assez longue.
« Leur peau, sans être d'un noir très-foncé,

est brillante et bien lisse ; leur estomac, na-
turellement chaud, peut digérer les aliments

les plus grossiers, môme des entrailles crues
de volaille que je les ai vus souvent dévorer
avec avidité. Ils ont grand soin de se laver

tout le corjis, matin et soir, puisdese frotter

la peau d'huile de palme. Us considèrent cet

usage comme très-essentiel pour la conser-

vation delà santé, et ils prétendent que cela

les préserve de la vermine qu'ils seraient

sans cela sujets à engendrer. En somme,
ce sont généralement des hommes bien hAlis

et d'un beau visage; mais si les dehors sont

>éduisanls, le dedans n'y répond nas , et,
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au moral, ce soiil du trùs-vilainos gens.

« Les femmes sont élancées , de taille

moyenne, mais bien prises, avec un embon-
point convenable, un petit visage arrondi et

desyeux lirillants ;
prescjue toutes ont le nez

bien saillant, quelquefois un peu aquilin,

la bouche petite, très-bien faite , les dents

bien blanches et bien rangées, le cou ar-

rondi, la gorge bien formée; elles sont vives,

promptes à la répartie et très-disposées à
babiller. »

La nation des Ashantis
, qui appartient à

cette race , est une des plus avancées de
l'Afrique païenne. Elle nous otfre , suivant
Bodwich, surtout parmi les hommes ajiparte-

nant à la classe supérieure , non-seulement
de belles formes , mais souvent des traits

comparables à ceux du type grec , avec des
yeux brillants , d'ailleurs un peu obliques.
Les fenmies ressemblent à ues Indiennes
plutôt qu'à des Africaines.

Dans un petit district de la Côte-d'Or, qui
entoure Acra, se trouve une race parliculièro

dont la lançue ressemble à celle des nè^TCs
montagnards d'Adampi. D'apfès la descrip-
tion qu'en a donnée le missionnaire danois
Isert , nous voyons que ces hommes ont des
cheveux laineux qui atteignent quelquefois
jusqu'à un pied et demi de long (mes. angl.),

et dont la couleur généralement noire est

cependant rousse chez certains individus.
En continuant à marcher vers l'est, on

trouve la côte des Esclaves qui va jusqu'au
Rio-Volta ; au delà , commence la liaie de
Bénin, et, plus loin, celle de Biafra. La par-
tie du pays que borde la côte des Esclaves
est toute peuplée par des hommes d'une
même race

, qui est celle à laquelle appar-
tiennent les nègres deWhidah, d'Ardrah et

de Popo , aussi bien que ceux du Dahomeh,
tribu imissante et guerrière de l'intérieur.

Dans le Bénin, et plus au sud-est, se trom^-iit

les races de Bénin , de INÏoko et plusieurs

autres. Edwards tlit cjue les Bénins sont d'un

noir jaunâtre, et que leur conformation de

visage fait qu'ils ressemblent iires(pie tous

à des singes , la m;\choire inférieure étant

beaucoup plus saillante chez eux que chez

aucune autre race d'Africains. M. Prichard a

examiné la tCte osseuse d'un naturel de
Bénin, et lui a trouvé les caractères nègres,

mais pas à un degré excessif.

La région que nous venons de mentionner
a été , comme son nom l'indique , le sié.^e

principal de l'exportation des nègres escla-

ves , et, par suite des calamités et des vices

qu'entraîne cet infilme trafic, les tribus de la

côte ont été réduites à l'état le plus bas do
dégradation physique et morale. Dans toute

la Nigritie, mais particulièrement dans la

partie qui nous occupe en ce moment, il n'y

a pas un seul canton dans l'intérieur ,
pas

une seule montagne , dont les habitants ne
soient perpétuellement aux aguets , pour
s'emparer des femmes et des enfants d'escla-

ves voisins, afin de les vendre aux étrangers ;

il y en a beaucoup qui vendent jusqu'à leurs

femmes
,
jusqu'à leurs projires enfants. 11

n'est jias un coin du pays, si reculé qu'il soit,

qui n'ait été le théûtrc de quelque odieuse

scène de ravissement , de quelqiie meurtre
commis , non dans l'ardeur du combat , ou
sous l'impulsion aveugle de la colère ou de
la haine qu'excite une guerre de peuple à

peuple , mais de sang-froid ,
par le seul

amour du gain ; ajoutons en rougissant quo
ces crimes se sont commis sous la protection

de lois promulguées dans la partie la plus

civilisée du monde chrétien , après do lon-

gues délibérations et dans le but avoué d'en-

richir quelques marchands.

HAEELTZUKS. Voy. Nootka. — Colom-
biens.

HAIDAS. Voy. Nootka. — Colombiens

HABICOT. Voij. Lentille.

HABMONIE DES FONCTIONS DANS LE
CORPS HUMAIN. — L'homme se trouvant
en relation avec les corps qui l'environnent,
et par conséquent soumis à leurs impres-
sions, devait nécessairement posséder un
appareil organique qui le rendît locomobile,
car s'il n'avait pu se mouvoir, il se serait
trouvé dans l'impossibilité d'éviter les im-
pressions qui peuvent lui nuire et d'attein-
dre les objets qui lui sont d'une rigoureuse
nécessité ; c'est-à-dire , qu'il n'aurait pu ni

protéger , ni entretenir son existence sur
celte terre qu'il doit habiter.

11 en élit été de même si, étant locomobile,
il n'eût point eu à sa disposition des appa-
reils sensitifs cajiables de lui transmettre les

impressions extérieures ; car rien alors n'au-
rait sollicité en lui le déplacement du corps,

et son organisation aurait bientôt péri par

l'elfet même de son inertie.

. Il suit de là que l'état de relation exté-

rieure où se trouve l'homme par sa nature ,

entraîne nécessairement sa locomobilité,

qui, à son tour , nécessite l'existence d'un

certain nombre d'appareils organiques trans-

metteurs des impressions extérieures qui

doivent provoquer la fonction locomotrice ;

appareils qui se trouvent aussi intimement
liés à ceux qui doivent exprimer au dehors

les effets intérieurs de ces impressions, car,

par cela seul qu'il y a des impressions reçues

dans un être en relation avec ses semblables,

il faut nécessairement qu'il y ait des effets à

exjirimer.

Mais la locomobilité de l'homme exigeait

aussi qu'il pût transporter avec lui la matière

de son alimentation , et qu'il eût par consé-

quent , au dedans de son organisation , une
sorte de réservoir pour la recueillir et lui

faire éprouver les modifications convenables
à la nutrition des organes ; de là une diges-
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tioii locale, qui, à son toi r, uxige la locomo-
liilité; car, possédant un appareil dij^es-
lif, l'homme devait nécessairement avoir la

faculté de s'approcher des substances propres
à entretenir son existence.

Cette même dij^estion locale entraîne
aussi les actions organiques qui la précè-
dent, c'est-à-dire la préhension , la mastica-
tion , l'insalivation , la déglutition des ali-

iiients, et toutes les autres fonctions de
l'appareil digestif qui ont été précédemment
exj)osées.

Mais elle exige encore une absorption
chylifère, dont l'appareil nécessite aussi une
respiration dans un système particulier d'or-
ganes ; fonction qui entraîne à son tour
l'existence d'un organe central pour la dis-
Iriliution du fluide nourricier.
Le tluide nourricier, produit de la diges-

tion et de l'absorption, renferme inévitable-
ment des éléments surabondants ou hété-
rogènes ; il devait donc éprouver dans sa
composition des modifications salutaires :

de là la sécrétion urinaire, et les exhalations
a lipeuse, pulmonaire et cutanée.

Enfin , les fonctions organiques ne peu-
v.'nt s'exercer sans l'influence d'une quantité
(iéterminée du principe de la chaleur , qui
o>t un des plus puissants excitants de nos
I^irties : il faut donc que notre organisation
iléveloppe elle-même ce principe , et, dans
certaines limites : de là la calortfication.

Les fonctions reproductives ont avec les

précédentes des rapports fort intimes ; elles

se lient évidemment avec celles qui trans-
mettent les impressions extérieures , (jui

expriment les effets de ces impressions , et

((ui produisent le déplacement du corps, car
elles ne pourraient avoir lieu sans elles.

Jolies sont aussi sous la déjiendance des fonc-
ti ns qui jiréparcnt et distribuent le fluide
nourricier, princijjal moteur de toute action
organique. De plus elles offrent des harmo-
nies manifestes , soit dans les fonctions des
appareils sexuels considérés dans leurs rap-
jiorts réciproques, soit dans les actions par-
ticulières de ces mômes appareils étudiés
isolément. Ici se rapportent les accords admi-
rables qui existent dans les fonctions des
organes de la génération dans chaque sexe.
Après avoir exposé les relations que pré-

.sentent entre elles les fonctions organiques ,

nous ne devons pas oublier de signaler un
autre ordre d'harmonies non moins remar-
([uables que les i)récédentes ; nous voulons
jiarler de l'influence des propriétés jihysi-

ques des organes sur l'exercice de ces
mômes fonctions.

Les tissus organiques sont compressibles,
élasticjues, flexibles , tenaces , extensibles et

rétractiles.

La rompressibiUté donne aux organes la

faculté de céder aux pressions diverses aux-
iiuelles ils sont ex|)osés dans les différents
mouvements de l'organisation , et , par con-
>6iiuent , [)crmetlent à ces mouvements de
s'ex.ercer dans toute leur étendue. Sans cette
lompressibilité , ou ces mouveuu'nls n'au-
raient PU avoir lieu, ou les organes auraient

éprouvé à chaque instant des solutions de
continuité plus ou moins graves.
Lélasticité rend les tissus organiques capa-

bles de reprendre les dimensions et la forme
qu'une force comprimante quelconque leur
a fait perdre. Or, il est évident que sans
cette faculté ces deux états organiques
éprouveraient à chaque instant des variations
plus ou moins grandes ; et comme les fonc-
tions des organes leur sont subordonnées, il

est évident aussi qu'elles seraient à chaque
instant troublées, si elles ne se suspendaient
pas entièrement.

Par la flexibilité les organes qui en sont
doués se prêtent à tous les mouvements

,

soit généraux , soit partiels , de l'organisa-
tion ; et sans cette faculté , ou ces mouve-
ments ne pourraient s'effectuer, ou bien les

parties inflexibles qui s'y opposeraient se
briseraient au moindre déplacement orga-
nique.
La ténacité donne à certains de nos tissus

la faculté de résister aux tractions plus ou
moins intenses qu'ils é[trouvent ; c'est prin-
cipalement dans les ligaments articulaires

qu'elle réside. Or, sans elle , la locomotion
ne pourrait point s'exercer, car le tissu

fibreux, qui maintient réunies les extrémités
osseuses , se déchirerait au moindre mou-
vement.

L'extensibilité que possèdent ce tissu fi-

breux , les muscles , le tissu dermique , le

cellulaire , les parois des cavités gastriques
et intestinales, celles des cellules pulmonai-
res, le système vasculaire, et tous les tissus

en général , les rend capables de se prêter
aux diverses extensions qu'ils éprouvent
dans l'exercice des fonctions organiques , et

par conséquent de favoriser ces fondions.
Sans cette faculté, les leviers osseux ne
pourraient obéir aux puissances musculaires,
et demeureraient immobiles, ou bien les cap-
sules et les ligaments articulaires se déchire-
raient ; les muscles eux-mômes ne pourraient
vaincre la résistance de leurs antagonistes
inextensibles, sans en déterminer la rup-
ture ; le tissu dermique ne pourrait se prê-
ter, sans se déchirer, aux divers mouvements
du corps; l'estomac et le tube intestinal ne
])ourraient recevoir les substances alimen-
taires , les réservoirs des sécrétions , les

liquides qu'ils doivent contenir, les cellules

l)ulmonaires , l'air qui doit les distendre, le

système vasculaire , les liquides qui
,

quel-
(juefois, y pénètrent outre mesure, ou bien
ces différents organes éprouveraient à chaque
instant de graves résolutions de continuité.

Enfin , par la rétractilité, les tissus exten-
sibles reprennent leur forme et leurs dimen-
sions primitives, qui se trouvent en rapport
avec 1 exercice de leurs fonctions. Mais, sans
cette faculté , les ligaments et les capsules

articulaires, de plus en jjIus distendus et de

plus en plus relûchés , n'offrant plus dans

les mouvements une résistance sufFisante

pour retenir les leviers osseux, et en harmo-
nie avec les contraclions musculaires, la

lorouiolion ne p(jnriaii plus avoir lien ; les

muscles no revenant [ilus sur eux-mêmes
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ajirès la contraction de leurs antagonistes,

iko pourraient plus se contracter avec autant

d'intensité, et par conséquent agir avec le

même degré de puissance sur les parties

qu'ils doivent mouvoir : le volume des tissus

dermique et cellulaire, du tube digestif, des

réservoirs des sécrétions, et du système vas-

culaire, irait toujours croissant par leur dis-

tension successive , et , les proportions do
dimensions et de forme, qui soBt des condi-

tions essentielles pour l'exercice de leurs

fonctions , n'existant plus , ces fonctions se

trouveraient inévitablement suspendues.
Tels sont les rapports qui unissent les

diverses fonctions de l'organisation , soit

entre elles, soit avec les propriétés physiques
des tissus organiques. Qui ne reconnaîtrait,

dans ces merveilleuses harmonies, l'intelli-

gence^ suprême , et la main toute-puissante
de VÉlre des êtres , et ne s'écrierait avec le

Roi-Prophète : Que les ouvrinjes sont grandi,
6 Jéhovah! et qu'ils sont proportiomus à tes

sages desseins ('i-ll).

HÉBREU, Chananéen ou Phémciex. Toij.

SÉMITIQUE.
HERDER. Voy. Langage.
HÉRÉDITÉ.— Nous emprunterons, sur cet

important sujet, à un membre de l'Institut,

M. E. Littré, l'analyse qu'il a donnée du
savant ouvrage de M. le docteur Prosper
Lucas, intitulé : Traité philosophique et phy-
siologique de l'hérédité naturelle dans les

états de santé et de maladie du système ner-
veux. (Paris, 1830.)
Dans la procréation, M. Lucas admet deux

lois qui marchent constamment côte à côte
et qui influent l'une et l'autre sur les pro-
duits. Ces lois ne sont qu'une reconnais-
sance distincte et générale de deux faits que
l'observation fournit, à savoir, que les enfants
peuvent tantôt tenir par hérédité une part
notable de la conformation physique et men-
tale des parents, et tantôt en ditférer profon-
dément. C'est ainsi que, dans des familles
que rien ne distingue, on voit apparaître des
individus tout à fait remarquables en bien
ou en mal : ceci, M. Lucas le nomme innéilé.
D'autres fois, et c'est le cas le plus ordi-
naire, des traces profondes venant des as-

cendants se marquent sur les descendants:
ceci est l'héréilité. Dans la constitution des
générations successives, ces deux faits sont
primordiaux, et Tonne sait ni pourquoi l'hé-

rédité s'exerce, ni pourquoi, en certaines
circonstances, elle fait place à l'innéité.

M. Lucas apporteun grand nombre d'exem-
ptes qui prouvent, tant pour l'espèce hu-
maine que pour les autres espèces animales,
iiue les produits peuvent être très-dilférenls
des auteurs. 11 poursuit ces dill'érences dans
la conformation physique et dans la disposi-
tion intellectuelle et morale.
Venant alors à l'hérédité, il ne lui est [as

(liflicilo de f«ire voir la large part qu'elle
prend dans la constitution des individus.
Le croisement parmi les animaux et parmi
les races humaines ne laisse aucun tlouleà

(Ul) Vsul. ex.

cet égard. L'héiédité suivie dans toutes ses
particularités présente à examiner :

1° Conformation extérieure. — L'hérédité
de la conformation externe peut être géné-
rale et régir également toutes les parties;
toutes fieuvent en accuser au dehors l'ex-

pression, la tête, le tronc, les membres, les

ongles même et les poils; mais il n'en est

aucune qui en porte une plus vive ni une
plus habituelle empreinte que le visage; elle

s'y étend avec formes particulières des traits,

et les grave à l'image des types originels. La
régularité, l'irrégularité, les signes distinc
tifs, la laideur, la beauté, l'agrément des fi-

gures sont héréditaires. 11 est assez fréquent
que cette répétition héréditaire des traits

n'apparaisse point toujours dès les premières
périodes de l'existence, mais plus tard et

lorsque les enfants touchent à l'âge où les

traits des parents offraient le môme carac-
tère. Les ressemblances peuvent aussi n'exis-
ter qu'un instant et ne faire pour ainsi dire
que glisser sur les visages. Il est même
donné d'observer quelquefois dans ces res-
semblances, des métanioriihoses de l'image
d'un auteur dans l'image de l'autre : les res-
semblances de conformation du fils avec la

mère, de la fille avec le père, peuvent s'effa-

cer après l'adolescence, et être remplacées
par celle du fils avee le père, de la fille avec
la mère. L'hérédité de la taille est un lait re-
connu de toute antiquité; et cela est vrai
non-seulement du corps en totalité, mais
encore de ses parties. Les éleveurs célèbres
que compte l'Angleterre : Backwell, Fouler,
Paget, Princeps et plusieurs autres, ont tiré

un parti merveilleux de ces faits; ils sont
arrivés à transporter d'une race à une autiu
race, ou d'un individu à ses divers produits,
telle ou telle proportion de membre ou de
partie. Il leur a sulîi, pour arriver à ce but,
de préciser d'abord le caractère physique
qu'ils désirent transmettre; défaire élection
ensuite do mâles et de femelles, les présen-
tant l'un et l'autre au plus haut degré pos-
sible de développement; et, à défaut d'in-
dividus étrangers, d'allier les rares produits
oîi ils se propagent avec les pères ou mères,
avec les frères et sœurs, procédé que les

Anglais nomment breeding in andin. C'est la

pru|);igation suivie dans le même sens. Le
docteur Dannecy, qui avait connaissance de
ces résultats, a tenté de les reproduire dans
d'autres espèces; il a fait, dix années, pro-
créer une centaine de couples de la[iins, et

ayant l'atlention de disposer toujours les

accouplements d'après des circonstances in-
dividuelles fixes et toujours les mômes, dans
certaines lignées; et il est parvenu à obtenir
ainsi une foule de conformations différentes,

de monstruosités, en quelque sorte, de tout le

corpsou de chacune de ses parties. Le résultat

a été le même sur des pigeons, le même sur
des souris, le même sur des végétaux. John
Sebright en avait recueilli d'analogues, par
les mêmes procédés, sur des chiens, sur des
poules, enfin sur des pigeons. Cela, appli-
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que h l'espùco humaine, fail voir l'imporlancc

dans l'appréciation des vices du l^assin, de

ne pas simplement tenir compte des propor-

tions du bassin de la femme (lue l'on exa-

mine, mais des dimensions de la tôle et des

épaules de l'iiomme qu'elle peut ou doit

épouser, précaution qu'on ne prend pour

ainsi dire jamais, bien que la plus essentielle

h prendre pour le médecin comme pour la

famille. — L'influence de l'hérédité sur la

couleur est manifeste. Le croisement des

noirs etdes blancs en témoigne constamment.

Les exemples en abondent dans le métissage

des variétés blanches et des variétés noires

des espèces animales; mais il arrive aussi

que le croisement n'a pas lieu, et que la

couleur d'un des parents seulement est re-

présentée dans le produit; quand ce fuit est

constaté pour les anuiiaux, la conclusion

s'applique à la race humaine, où l'on voit

des unions entre blancs et noirs donner nais-

sance non pas toujours à des mulâtres, mais

parfois à des enfants complètement blancs

ou complètement noirs.
2° Structure interne. — Rien de plus po-

sitif que l'hérédité de la forme, du volume
et des anomalies du système osseux : celles

des proportions en tout sens, du crâne, du
thorax, du bassin, de la colonne vertébrale,

des moindres os du squelette, est d'une ob-

servation vulgaire; on a constaté jusqu'à

celle du nombre en plus ou en moins des

vertèbres et des dents. L'appareil circula-

toire, l'appareil digestif, le système muscu-
laire, suivent, à tous ces égards, les lois de

transmission des autres systèmes internes

de l'organisme; le développement, l'étendue,

la configuration, la capacité, les dispropor-

tions les plus particulières des appareils spé-

ciaux qui leur appartiennent, se transpor-

tent des pères et mères aux produits. 11

existe des familles où le cœur et le calibre

des principaux vaisseaux sont naturellement

très -considérables; d'autres chez lesquels

ils sont relativement très-petits; d'autres,

oCi, comme l'avait constaté Corvisart, ils pré-

sentent les mêmes vices de conformation.

L'expérience a depuis longtemps enseigné

aux agriculteurs qui clierclient à m.iinlenir

ou à propager lablancheurde la laine, (julls

doivent écarter avec soin du troupeau non-

seulement les brebis et les béliers tachetés,

mais ceux même qui le sont soit sur la lan-

gue, soit sur la voûte palatine. 11 suffit d'un

bélier taché de noir sur la langue pour pro-

duire des agneaux tachés de noir sur le dos

ou partout ailleurs.
3" HérMiié relative aux éléments fluides de

l'organisation. — Un des plus remarquables
cas de cette sorte d'hérédité est la tendance

aux hémorrha;^ies qui se manifestent dans

eertaines familles. Un grand nombre d'ohser-

viilions sont consignées dans les recueils ;

cl M. Lucas en signale quelques-unes. Le
(Kicteur Lajjorie a vu, chez un malade de la

ViUé, les chocs les |iliis lé.;crs proihiiie des

eccliv'ïioses et plusieurs lois des liéniorrha-

^ies j;rav(!s; jihisicurs enfants de la famille

éiaieiii morts deiiareils accidents jn-ovoqués

par des causes incapables d'entraîner, sans
prédisposition, de tels résultats. Miiller d'E-
dimbourg a vu périr ainsi un jeune homme,
après une légère piqîlre suivie d'une perte
de sang que rien ne put arrêter; les mem-
bres de la famille qui avaient avec lui une
grande ressemblance,' la même couleur de
cheveux, le même aspect de la peau, présen-
taient la même prédisposition aux hémor-
rhagies; un de ses oncles, entre autres, avait
des ecchymoses à la moindre pression de la

peau sous un corps dur. Le suivant mérite
d'être signalé, tant pour le double concours
de l'innéité et de l'hérédité à sa production,
que pour la marche de la propagation elle-

même. Le père de la famille E. V... était en
pleine vie et en parfaite santé, bien que déjà
a l'âge de quatre-vingt-six ans. De son ma-
riage étaient nés douze enfants, cinq fils et

sept filles : parmi eux, quatre enfants, trois

fils et une fille, moururent d'hémorrhagie.
La plus jeune des tilles, qui n'avait jamais
présenté de symptômes de cette prédisposi-
tion, se marie à un homme bien portant; elle

en a six enfants, cjuatre garçons et deux
filles: trois des garçons périssent d'hémor-
rhagie ; il n'y avait point de trace qu'aucun
des parents, soit du côté du père, soit du
côté de la mère, ait été affecté de cette

idiosyncrasie, antérieurement aux enfants
d'E. P...

4° Hérédité des modes de développement. —
Il est des familles qui ont des époques fixes

pour leur développement. Tantôt c'est à la

tleuxiènie dentition ou i^i la puberté; tantôt
c'est par secousses en quelque sorte par-
tielles, mais soutenues, vers ces époques, ou
par secousses brusques et qui portent de
bonne heure la taille à la hauteur où elle

doit arriver, que se fait le développement;
crises de la croissance dont le moment d'ex-
plosion, indépendamment de ses dangers
immédiats, mérite toute l'attention des mé-
decins par rapport aux affections chroniques
dont il peut être le point de dé[iart hérédi-
taire. Chez certaines familles la croissance
et la puberté sont précoces ; chez d'autres
elles sont tardives.

5' Hérédité des modes de reproduction. —
On a constaté l'existence de familles gémel-
lipares. On a constaté aussi des familles où
la puissance prolifi([ue se transmettait héré-
ditairement avec une grande intensité. A
ceci il faut rattacher sans doute la disposition
liéréditaire à une plus grande abondance de
lait. Cette faculté de donner plus ou moins
de lait est transmissil)le, ainsi (]ue la fécon-
dité, (/(' la part des deux auteurs. L'hérédité
de l'une décide dé celle de l'autre. ïhaer et

Girou assurent qu'il est inqiortant de choi-
sir, fiour la monte, des taureaux qui pro-
viennent d'une bonne vai lie laitière.

G° Hérédité des idiosyiicrasics.— Il est très-

positif qu'il y a des familles qui ne sont
point sujettes à la petite vérole. Fodéré en
avait un exemple continuel sous les yeux

;

c'était celui de sa femme et de sa famille :

le jière de sa femme, mort à (juatre-vingl-

onze ans, aju-ès une longue pratique, ne
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coiitrafta jauiais la petite véiole , et tenta

en vain de la donner h «a liile par Tinoiu-

lation et en la faisant jouer avec des vario-

les ; son père et son aïeul, morts également

plus qu'octogénaires, avaient été de même.
Les enfants de Fodéré ne jouirent pas de

cette immunité.
T Hérédité île la durée de la vie.—Il n'est

])as permis de révoquer en doute l'action de

l'hérédité sur la durée de la vie à courte

période. Dans certaines familles, une mort
précoce est si ordinaire ,

qu'il n'y a qu'un
petit nombre d'individus qui puissent s'y

soustraire à force de précautions. Dans la

famille Turgot, on ne tiépassait guère l'âge

de cinquante ans, et l'homme qui en a fait

la célébrité , voyant approcher cette époque
fatale, malgré toute l'apparenced'une bonne
santé et d'une grande vigueur de tempéra-
ment, lit observer un jour qu'il était temps
pour lui de mettre ordre à ses afi'aires et

d'achever un travail qu'il avait commencé ,

parce que l'âge de durée dans sa famille était

près de finir; il mourut en effet à cinquante-
trois ans. L'action de l'hérédité n'es tpas moins
énergique sur la durée de la vie à période
ordinaire ; l'expectative la mieus fondée
d'une longue vie est celle qui repose sur la

descendance d'une famille où l'on est par-
venu à un âge avancé ; Rush dit n'avoir pas
connu d'octogénaire dans la famille duquel
il n'y eût des exemples fréquents de longé-
vité. A ce propos, M. Lucas examine la

durée de la vie humaine. 11 faut d'abord
distinguer la vie moyenne et la longévité
individuelle. La vie moyenne dépend évi-

demment du lieu, de l'hygiène, de la

civilisation; la longévité individuelle au
contraire est complètement alfranchie de ces

conditions ; elle se trouve dans tous les

temps, dans tous les pays, dans toutes les

conditions, dans toutes les races. Le cens fait

sous Vespasien montre que dans une portion
de l'Italie il y avait 63 centenaires. En
France , on compte annuellement environ
170 centenaires; en Angleterre, 1 cente-

naire sur 3,100 individus. Tout démontre
que la macrobie tient à une puissance in-

terne de la vitalité, puisque ces individus
privilégiés l'apportent, en naissant, à la vie.

Cette vitalité est si particulière et si profon-
dément empreinte dans leur nature, qu'elle

s'y caractérise dans tous les attributs de l'or-

ganisation. Ils ont la plupart une sorte d'im-
munité contre les maladies. C'est la vie

tout entière , avec tous ses dons et toutes
ses facultés qui persistent chez eux ; leurs
fonctions sensoriales, leurs fonctions affec-

tives, leurs fonctions mentales, leurs fonc-
tions motrices , leurs fonctions sexuelles

,

tout s'accomplit, dans ces organisations,
avec une énergie, une régularité, une per-
sistance incompréhensibles.

8" Hérédité des anomalies de Vorganisa-
tion.—'M. Lucas a rassemlilé nombre de cas

qui prouvent la transmission héréditaire du
bec-de-lièvre , de l'bypospadias , des doigts

surnuméraires, etc. Ces phénomènes sont
très-intéressants, parce qu'ils montrent ir-

réfiagablement (luu le ly[)C individuel est

Iransmissible par la voie séminale, et dès
lors on peut conclure avec sûreté à des phé-
nomènes moins apparents.

9° Transmission de la nature morale.—
Etant bien établi que la conformation jjhy-

sique est héréditaire , on sera porté à coh-
chire que la disposition jnorale l'est aussi.

M. Lucas a recherché soigneusement les té-

moignages de cette transmission. 11 distin-

gue la nature morale : en sensations, sen-

timents, intelligence et mouvements. Quant
aux sens, on voit dans son livre une collec-

tion curieuse de faits oii , soit chez les ani-

maux, soit chez l'homme, les qualités des
organes sensoriaux , en bien ou en mal , se

transmettent des parents aux enfants. L'hé-

rédité propre aux sentiments se constate

par des observations de même genre. La
part qui procède de la race n'est |.as contes-
table; i[uelque opinion qu'on ait sur l'ori-

gine des races, et quelque théorie qu'on
a 'opte sur leur diversité, on ne peut nier
que ce qui existe de distinctif en elles et

de primitif dans leur mode de sentir, ne se

propage avec elles. Les observations ethno-
logiques l'attestent ; elles prouvent la trans-
mission de tous les traits qui composent,
chez les dillérents peuples, le caractère na-
tional. Reste la question de la part qui vient
de la famille. Pour tout observateur impar-
tial , au milieu du conflit des systèmes, elle

n'est pas moins nettement tranchée par l'ex-

périence. Ici les expériences depuis long-
temps instituées pour l'élève du cheval et

et les qualités qu'on a Lesoin de produire
en cet animal afin d'en obtenir dilitrents

services, ont prouvé péremptoirement la

transmissibilité des instincts bons ou mau-
vais. Aussi les éleveurs ont-ils soin de cons-
tater le caiactère des étalons et des juments
employés à la reproduction. Ces faits sont
très-imparfaits en vue de l'homme, car ils

tendent à dégager la preuve expérimentale
à son égard d'une série d'objection dont on
a poussé l'abus jusqu'à l'absurde. Telle est

l'explication des ressemblances morales du
type individuel, dans le sein des familles,

par l'identité de l'éducation, par l'empire
de l'exemple , la force de l'habitude et l'in-

fluence de toutes les causes extérieures, etc.

On suppose assez communément, dit Ciron
de Buzareingues , et J.-J. Rousseau ne s'est

pas préservé de cette erreur, que les enfants

naissent sans penchants et qu'un même sys-

tème d'éducation peut convenir à tous; il

est cependant vrai que nous naissons avec
les habitudes, comme avec le tempérament
de ceux à (pii nous devons la- vie. '\ient

ensuite l'hérédité de l'intelligence : « On
n'a, dit Malebranche, tjue trop d'exemples
de la transmission du défaut d'intelligence,

et tout le monde sait assez qu'il y a des
familles entières qui sont affligées de gran-
des faiblesses d'imagination qu'elles ont hé-
ritées de leurs parents. On remarque sou-
vent, dit Spurzheim, que certaines facultés

mentales dominent dans des familles entiè-

res. Pour moi, je regarde comme une des
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]i!iis grandes prouves de riién^dité mentale
«Il fait (-[ue le contact entre les peuples ci-

vilisés et les peuples barbares a mis en lu-
mière • c'est l'impossibilité où les peuples
liar. ares sont d'arriver au niveau des peu-
ples civilisés de plein saut et sans passer
par l'hérédité. Quelque etfort que l'on fasse,
deu\ états inégaux de civilisation ne peuvent
s'assimiler tout d'un coup; toujours il faut
du temps et plusieurs générations pour que
les hommes moins cultivés puissent rece-
voir et comprendre les notions des hommes
plus civilisés. L'hérédité qui agit active-
ment pour maintenir les nations civilisées

à leur point et pour leur permettre de s'a-

vancer au del^i, l'hérédité s'oppose d'abord
à l'infusion des nouvelles idées dans une
j)opulation sauvage, et puis concourt à la

modification des esprits. Mais c'est ce rôle
nécessaire de l'hérédité cjui exige tant de
temps pour que les hommes sauvages se
transforment. Reste enfin l'hérédité par rap-
port à la locomotion et à la voix. Ici les

chevaux fournissent des exemples authen-
tiques; on sait avec quelle exactitude les
descendan:^es des chevaux de sang sont
enregistrées ; et les bons coureurs '"trans-

mettent leur qualité à leurs produits. »

Résumant toutes ces recherches, M. Lucas
établit que ni ceux qui ont soutenu que
l'hérédité n'avait aucune part dans la repro-
duction des êtres, ni ceux qui ont soutenu
qu'elle y avait toute la part, ne peuvent
faire prévaloir leur opinion devant la dou-
ble série de faits parallèles opposés soit à
l'une , soit à l'autre de ces doctrines. Il est
resté prouvé que la diversité n'est, ni de sa
nature, ni une anomalie, ni un accident,
ii'i môme une exception, mais un fait régu-
lier, ordinaire et normal du type individuel;
(pi'ainsi sa cause n'a rien de tératique et
qu'aucune perturbation n'en est le principe.
D'un autre côté, il est resté prouvé aussi
qu'aucune des influences accidentelles de la

génération ne donne l'explication de l'uni-
formité héréditaire qui s'y déploie, et

(lu'aucune n'en contient le principe. M. Lu-
cas part de là pour comparer la procréation
h la création; et, de môme que la nature a
créé primordialement les espèces (jui se
ressemblent, mais qui difl'èrent, de même

,

dans le sein des espèces, elle crée inces-
samment des ôlres qui ressemblent à leurs
jiarents et qui en diffèrent. A ce point de
vue , la génération des individus reproduit
le même [ihénomène que la génération [)ri-

niitive des esiièces.

Entrant dès lors plus avant dans l'examen
de l'hérédité , M. Lucas la suit dans les au-
teurs immédiats , le père et la mère , ou
hérédité directe; dans les co'lattraux . ou
hérédité indirecte ; dans les auteurs médiats,
les ascendants du j^ère et de la mère, ou
hérédité en retour ; dans les conjoints an-
lérieuis, ou hérédité d'influence.

1" llvn'dité directe. —M. Lucas la constate
également jxnir le père et pour la mère;
tantôt l'iiii, laniôi l'autre des parents prédo-
muie dans les produits ; et les théories qui

ont prétendu éliminer l'un au profit de
l'autre, ne se soutiennent pas devant les

faits.

2" Hérédité indirecte. — Le type du père
ou le type de la mère n'apparaissent pas
toujours dans le ty[)e du produit. Il est des
circonstances oiî la ressemblance au père
et à la mère manque , mais où la ressem-
blance avec d'autres parents vient en pren-
dre la place. On observe, en effet , entre des
parents souvent fort éloignés et tout à fait

en dehors de la ligne directe, entre les

oncles et les neveux , les nièces et les tan-
tes, les cousins , les cousines , les arrière-
neveux même et les arrière-cousins, des
rapports saisissants de conformation, de fi-

gure , d'inclinations , de passions , de carac-
tère, de facultés et même de monstruosités
et de maladies.

3° Hérédité en retour.— Quelquefois , dit

Burdach , l'hérédité transmet seulement la

prédisposition à une qualité qui n'apparaît
elle-même que dans la génération suivante.
Cette qualité manque donc pendant une
génération durant laquelle sa ju-édisposition
demeure latente et se montre de nouveau
à la génération qui suit, de manière que les

enfants ressemblent non à leurs parents

,

mais h leurs grands parents. C'est cette con-
dition connue sous le nom û'Atarisme qui
ramène des enfants blancs chez des mulâ-
tres ; ou même chez des nègres qui ont
dans leurs auteurs des blancs.

4° Hérédité d'influence. — Ceci est, dans
cette matière si curi.nise, un des cas les

plus curieux, à savoir la représentation des
conjoints antérieurs dans la nature physi-
que et morale du produit. C'est-à-dire que,
si une femme devient veuve et se remarie,
il peut arriver que les enfants nés tlu second
mariage reproduisent des traits et des carac-
tères du premier mari mort avant la con-
ception. Le croisement de diverses espèces
d'animaux a permis de constater ce phéno-
mène. Un âne moucheté d'Afrique, autre-
ment couagga, fut, en 1815, accouplé une
seule fois avec uno jument d'origine an-
glaise; de cet accouplement naquit un mulet
marqué de taches comme son père. Dans
les cours des années 181", 1818 et 1823,
celte même jument fut fécondée par trois
étalons arabes, et quoiqu'elle n'eût jamais,
depuis 1816, revu le couagga, elle n'en
donna pas moins, chaque fois, un poulain
brun tacheté comme lui, et dont les taches
mêmes étaient plus marquées que celles du
premier mulet. Les trois poulains offraient

avec le couagga d'autres signes tout aussi
frappants de ressemblance : une crinière
noire, une raie longitudinale foncée sur le

dos, et des bandes transversales sur le haut
des jambes de devant et sur les jambes de
derrière. On a vu des chiennes saillies jiar

des chiens de race étrangère, toutes les lois

qu'ensuite il leur arrivait d'être saillies par
d'autres chiens, mettre bas, à chaque portée,

parmi les petits de la race du dernier [lère

qui les avait fécondées, un petit aiiparle-
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nant à la race du premici qui les av;iil cou-

vertes.

Ouell,e est la part du père; quelle est

celîede la mère? Le père fournit-il la char-

pente et la mère le système nerveux, ou
vice versa? Le père a-t-il la prépondérance
dans la représentation, ou est-ce la mère?
Les croisements des animaux, et en particu-

lier ceux du chien et du loup, ont été étu-

diés. De deux bûtards nés do laecouple-
ment d'une louve et d'un chien, chez le mar-
quis de Spontin, le nulle, par le physique,
tenait plus du chien, et, par le naturel et la

voix, de la louve; tandis que la femelle,

d'un extérieur semblaljlc à celui de la louve,

avait hérité du naturel doux et caressant du
chien. Valmont-Komare trouva chez d'au-

tres métis de ce genre qu'il eut l'occasion

de voir à Chantilly, une prépondérance gé-
nérale très-marquée de l'espèce du loap sur
l'espèce du chien. Chez d'autres bâtards nés
de l'accouplement d'une chienneetd'un loup,

Marsha vu dominer, quanta la ressemblance,
l'influence de la mère. Dans un cas analo-

gue, Geoffroy Saint-Hilaire a constaté chez
d'autres la supériorité d'influence du père.

Du croisement opi)Osé, c'est-îi-dire de celui

de la loure et du chien, Pallas a vu sortir

des métis chez les(jucls dominaient les ins-

tincts indomptables de la louve ; il en était

de même de ceux de ces bâtards dont parle

Valmont-Bomare : ils étaient tous sauvages,
craintifs, farouches, hurleurs, comme les

loups. En o]iposition avec ces derniers, Ma-
roUe en a vu d'autres empreints des ins-

tincts doux et sociables du chien; ils n'a-

vaient de sauvage que la voracité de leur
goût pour la viande. Enfin, Girou de Buza-
reingues a vu, dans les produits du croise-

ment d'une louve avec un chien braque, la

prépondérance de la nature du père et de
celle de la mère varier, et quant aux formes
et quant aux qualités, selon le sexe des bâ-
tards. Mais, à vrai dire, le métissage est sujet

à une grave et légitime objection : il n'est

que la mesure de l'action réciproque des es-

pèces de races ou variétés croisées ; il n'est

que l'expression de leur influence les unes
sur les autres par la génération. Il sufiît de
comprendre ce caractère du métissage pour
sentir à quel point il transforme et compli-
que la question qu'on veut lui faire résou-
dre. Bien loin de recourir pour la comparai-
son entre la représentation du père et celle

de la mère à aucun croisement, il faut, au
contraire, opérer dans les conditions les plus
rapprochées possibles de l'identité, c'est-à-

dire mesurer la quantité d'action naturelle
des deux sexes sur les représentations, au
sein de chaque race, au sein de chaque es-

pèce, et comparer ensuite d'espèce à espèce,

et de race à race, les résultats produits sans
sortir d'aucune d'elles. Or, dans ces condi-
tions, que nous apprennent les faits? Si l'on

accouple des animaux de même espèce, on
ne trouve point de système fixe de prépon-
dérance d'un des sexes sur l'au^^re. C'est ce

qu'un des plus habiles expérimentateurs en
pareille matière, Girou de Buzareingucs, a

Diction. r.'ANTunnpoi.oriiK.

reconnu lui-même, et c'est la vérité. Ni l'es-

pèce, ni la race, ni même la sexualité, en
tant du moins que distincte de l'espèce, ne
sont le vrai principe de la prépondérance qui
se manifeste; c'est l'individualité, c'est-à-

dire la nature, l'état et l'aclion des deux in-

vidus procréateurs qui exerce, dans l'unité

d'espèce et l'unité de race, sur la proportion
des représentations du père et de la mère,
une influence déterminante.
Y a-t-il croisement d'influence, c'est-à-

dire, le père est-il représenté dans la fille et

la mère dans le fils? 11 faut d'abord déduire
les caractères immédiats ou médiats qui sont
propres au sexe et qui nécessairement sont
transmis par l'auteur correspondant. Ainsi
tout ce qui dans le fils appartient aux orga-
nes génitaux mâles et à leurs dépendances
provient du père, et tout ce qui dans la fille

ajipartient aux organes génitaux femelles et

à leurs dépendances provient de la mère.
Cela déduit, voit-on la ressemblance , ou
physique ou morale, suivre électivement le

type du facteur dont le sexe est semblable
à celui du produit? Voit-on la ressemblance,
ou i)hysique ou morale, suivre élective-
ment le type du facteur dont le sexe est
l'opposé de celui du produit? A ces questions
voici ce que les- faits répondent :

1° Le transport par différence et le trans-
port par identité de sexe sont dans l'hérédit,';

d'une très-grande fréquence.
2° La fréquence relative de l'une et de

l'autre marche de l'hérédité, dans l'état de
science, reste indéterminée.
Ayant établi que les deux parents inter-

viennent dans la représentation du produit,
M. Lucas reconnaît qu'il y a tantôt élection,
c'est-à-dire que l'un des parents imprime
son cachet sur telle ou telle i)artie, tantôt
mélange, c'est-à-dire que le mélange, quel-
que part qu'il se porte, est toujours une
agrégation simple et sans transformation des
représentations de l'un et de l'autre facteur;
tantôt enfin combinaison, c'est-à-dire qu'il

y a composition de natures dissendjlables
en une nouvelle nature. Ces résultats don-
nés par l'empirisme paraissent en contra-
diction avec la formule qui indique la parti-
cipation égale des deux parents; mais, pour
que cette participation s'accomplisse, il faut
c[u'il y ait égalité dans toutes les circonstan-
ces accessoires; et c'est de quoi n"o!U pas
tenu compte les auteurs qui ont pris parti
dans ces difficiles questions. Les uns, en
renfermant la lutte des deux auteurs dans
les limites de l'espèce, n'ont fait attention ni
à l'énergie relative d'organisation, ni à l'é-

nergie relative d'âge et d'état de la vie, ni

à l'énergie relative d'action et d'exaltation

des deux individus. Les autres, en pi'océ-

dant par le métissage ou l'hybridation, ont
d'abord oublié que dans tout croisement
ce no sont ])oint les sexes, à proprement
parler, mais seulement les espèces ou les

rares (|ui luttent, et ils n'ont jias eu plus
d'égard, dans le croisement et dans ses ré-

sultats, à l'inégalité de toutes les circons-
tances où la lutte s'élalilil; ils n'ont eu égard
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ni à Id ilifféreni-e de force naturelle et de
rusticité, ni à la différence danciennelé re-

lative, ni à la différence d'énergie erotique

des espèces ou des races accouplées. Entin,

par un vice absolu d'analyse, ils ont commis
la faute d'une confusion [lerpétuelle de l'ac-

tion du père et de la mère avec l'action du
nombre et du climat. Les irrégularités ap-

parentes d'influence de l'action du père et

de celle de la mère n'ont point d'autre ori-

gine. La loi d'égalité exige l'équilibre de
toutes les circonstances où luttent les deux
sexes, et, dans des cas sans nombre, il n'est

point d'équilibre. De toute nécessité, ce dé-

faut d'équilibre doit donCj dans les mômes
ras et i)ar le princiiiemôme de la loi, se tra-

duire en inégalité d'expression des auteurs.
En plaçant, au contraire, dans toutes les

con litionsprescrites d'équilibre, tieux sexes
(l'une môme espèce et d'une même race,

plus on analyse l'action des deux sexes,

plus on voit s'effacer les traces accidentelles

de toute prépondérance d'un des sexes sur
l'autre, et plus on voit reparaître, en dehors
des caractères médiats et immédiats de la

sexualité, une moyenne générale de repré-

sentation du père et de la mère.
Je reviens sur l'influence du nombre et

du climat dans l'hérédité; car ce point est

important à signaler. Le premier principe

est que, toutes les autres chances étant sujv

posé.'s égales entre deux races croisées, et

quel que soit le sexe qui les personnifie dans
la génération, la race, à nombre égal, qui
garde l'avantage de lutter sur le sol dont
l'Ile est le produit, qui représente, en un
mot, le climat indigène, doit d'abord domi-
ner et bientôt absorber la race qui repré-
sente le climat exotique. Ainsi, supposez
des nègres, hommes ou femmes, venant
dans une nation l)lanche et s'alliant, ou des
blancs, hommes ou femmes, venant dans une
nation noire et s'alliant, au bout d'un cer-

tain temps toutes les races du nègre ou du
blanc auront disparu. Le climat exerce une
influence analogue au nombre, et tend à ra-

mener les étrangers au type indigène.
Maintenant quelle est" la part des auteurs

au sexe du produit? Suivant M. Lucas, le

sexe est transmis par l'auteur corresjjon-

dant, et ce qui déterniinecette élection, c'est

la jirépondérance actuelle de la sexualité

de l'un sur la sexualité de l'autre.

Les êtres vivants sont dans une perpé-
tuelle modification entre certaines lunites.

Les diverses espèces soumises à toutes sortes

dintlucnce, le climat, la nourriture, la do-
mestication, la civilisation, varient constam-
ment; et dans ('ette variation intervient ce

queM.Lucasnommcla loid'iiméité.rToutes
les espèces n'ont pas la même ajititude, ou,
si l'on veut, la même élasticité de variation

graduelle, sous l'action immédiate des causes
et lies agents de modification. L'espèce du
lièvre, cliezlesanimaux, est beaucoup moins
variable (jue celle du lapin ; l'espèce de la

chèvre l'est aussi beaucoup moins, sous l'ac-

tion extérieure des mêmes circonstances que
celle de la brebis; res|)èce du ciiat, moins

que celle du chien ; l'espèce de l'âne, moins
que celle du cheval ; celle-ci compte, pour
ainsi dire, autant de races que de lieux d'ac-

climatation, que de genres d'exercice ou de
nourriture; la nature opiniâtre de celle-là a
résisté jusqu'à changer, à peine, même dans
les con li lions de servitude la plus dure ; elle

résiste également aux plus mauvais traite-

ments, à l'action du climat, de l'alimentation,

des habitudes de vie. Plus tenaces encore et

plus immuables, d'autres espèces, en grand
nombre, malgré tous les efforts et toutes les

tentatives de domestication, si l'on peut ainsi

dire, n'éprouvent aucun eli'et de cette cause
si puissante de modification et restent tou-
jours sauvages. 2° Toutes les espèces, même
les plus variables, ne varient pas sous l'em-
pire immédiat des mêmes causes ; l'influence

du climat et des localités, parmi nos animaux
domesHques, s'exerce spécialement sur le

cheval; celle de la nourriture sur le bœuf;
celle de la domesticité sur le chien. 3° Toutes
les espèces variables, sous l'empire du même
ordre de causes, n'éprouvent point d'une
même cause le môme caractère de modifica-
tion ; les variations de l'espèce du mouton
portent principalement sur la laine, etc. ;

celles du bœuf, sur la taille, sur la forme, la

longueur, la brièveté ou même l'absence
complète de cornes, etc.

Toutes ces modifications ainsi imprimées
deviennent ensuite transmissibles par l'héré-

dité. J'en indiquerai un exeiiq^le remarqua-
ble qui suffira. Dans l'espèce humaine un
contraste s'observe entre le naturel des en-
fants nés de peuples civilisés et le naturel
des enfants de peuplades ou de tribus bar-
bares. Tandis que les premiers se plient ins-

tinctivement aux mœurs et aux usages de la

société, les jeunes sauvages, à de rares excep-
tions près, se prêtent mal au joug de la civi-

lisation, ou n'en prennent que les dehors et

se sentent malheureux d'y être assujettis.

A peine maîtres d'eux-mêmes, comme le

loup et le renard enlevés jeunes au terrier,

ils retournent à la vi? sauvage.

Mais ce no sont pas seulement les modifi-
cations lentement acquises, ce sont même
des modifications accitlentelles, des états pré-
sents ou momentanés de l'être, qui sont
transmissibles par l'hérédité.

Vient enfin l'hérédité des maladies. Ici se

représente la double formule qui préside
à tout le livre de M. Lucas, l'innéité et la ré-

pétition. De même que dans la production
des espèces, la nature crée et imite, c'est-à-

dire institue des genres et des espèces diffé-

rentes, et cependant établit entre tous ces
organismes des similitudes ; de même que
dans la procréation des individus, la généra-
tion crée et imite, c'est-à-dire établit eu
jiartie des caractères nouveaux, en partie re-

ju'oduit les caraclèies tlt-s auteuis ; de môme,
dans la pathologie, il surgit aussi du nouvel
être tantôt dos malai.lies qui ont leur source
dans sa propre nature, et non dans celle des
parents, lanlôt des maladies qui proviennent

de lliérédilé. loutes les maladies peuvent
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(ippai'lciiir à la première source ; toutes

aussi peuvent appartenir à la seconde.

Quelle est la durée des caractères transmis

par l'hérédité? L'hérédité lutte constamment
contre quatre forces: l''rinnéité,qui,àciiaipie

production, substitue, dans le produit, auv
caractères de l'un et de l'autre générateur,

de nouveaux caractères; 2° la dualité des

auteurs qui concourent à la représentation

où chacun a sa part, et dont chacun réiluit

nécessairement ainsi la répétition séminale
de l'autre; 3° la diversité totale ou partielle

des circonstances de la reproduction de l'être,

le tera])s, le climat, les lieux, l'âge, l'état

physique ou moral des parents, à chaque
nouveau produit ;

'«" l'action du grand nom-
bre sur le petit nombre. 11 n'estpas en effet un
seul des éléments du type individuel qui,

par la succession et la diversité des per-
sonnes dont il est condamné à subir l'in-

fluence séminale, ne soit progressivement
et fatalement soumis à cette loi du plus fort

à laquelle ne résiste, dans la génération,
aucun caractère; il se trouve, de tout point,

dans les mêmes conditions que l'espèce ou la

race que l'on veut méthodiquement réduire,

par le croisement, à une autre race ou à

une autre espèce; il lutte, comme elles, à

chaque génération, avec des quantités ou
des fractions de lui-même de plus en plus
petites, contre des unités de plus en plus
nombreuses de types ditférents, et il est ma-
nifeste qu'ils doivent nécessairement fmir
par l'absorber. Ce n'est jamais que l'atTaire

d'un nombre varialile, sans doute, mais li-

mité de géJiérations. L'expérience oft're môme
quelques éléments pour fixer cette limite.

Le premier de ces éléments est le chiffre de
la durée ordinaire des familles, carrière de
succession de tous les éléments du type indi-

viduel. Il résulte des recherches de Benois-
ton de Clulteauneuf sur la durée des familles

nobles de France, c'est-à-dire des familles

qui tiennent le plus h leur généalogie, et

qui, pour échapper à la ruine de leur nom,
n'ont reculé devant aucun moyen légnl

,

substitution, divorce, mariages répétés deux,
trois et quatre fois, en cas de stérilité ou de
naissance de lilles, légitimation des enfants

naturels, etc.; il résulte, disons-nous de ces

recherches que, malgré l'emploi de tous ces

moyens, la durée nominale de ces familles,

en France, est, pour les i)lus vivaccs, à peine
de trois siècles. Supposons, un instant, que
cette durée nominale soit une durée réelle :

elle représente, au plus, quinze générations.
Or il n'existe pas une seule famille où la

succession d'aucun des caractères du type
individuel atteigne à cette limite. Les légis-

lations prohibant, la plupart, les unions con-
sanguines, les familles sont forcées de se

croiser entre elles; elles ont donc à lutter,

comme les individus, comme les variétés,

comme les races qui se croisent, contre l'in-

vincilile effort de la loi du grand nombre.
Les plus rebelles, parmi les dernières, ne
résistent à la transformation totale qu'il dé-
termine que pendant une douzaine de géné-
rations ; la transformation, selon les races

est complète, chez d'autres, dès la sixième ;

chez d'autres, dès la cinquième, ou même
dès la quatrième génération. D'après Ulloa,

Twiss et autres observateurs, il suffit d'or-

dinaire de trois ou quatre générations, ainsi

méthodiquement croisées, soit pour blan-
chir un nègre, soit pour noircir un blanc.

Les Indous, si scrupuleux sur la pureté des
races, font acquérir ou perdre la pureté de
la caste en sept générations ; et regardant à
ce degré la consanguinité réelle comme
éteinte, ne font pas remonter plus haut l'in-

terdiction du mariage entre parents. La loi

romaine, enfin, admettait aux droits de l'in-

génuité la descendam e directe de l'affian-

chi de quatrième génération. Ce n'est donc
pas s'écarter de la vraisemblance que de
donner pour limite ordinaire de durée, à
l'hérédité de la somme des caractères du
type individuel dans le sein des familles,

le nombr.i des générations suffisant pour
réduire une race à une autre. Bomare
croit que la mesure moyenne dont la nature
se sert à cette fin, dans tout le règne ani-
mal, est de quatre générations ; et, si l'on
considère qu'il est rare et très-rare que la

succession des traits originaux du génie des
familles , formes , inclinations, défauts ou
qualités, se propage au delà, ce sera prolon-
ger cette mesure moyeime à sa dernière li-

mite, en lui fixant pour terme ordinaire l'in-

tervallcde la sixième àlaseptièmeçénération.
On remarquera que la durée héréditaire

des caractères est très-d'fférente, suivant
que ces caractères sont innés ou acquis

;

ceux-là ont bien plus de tendance de se trans-
mettre que ceux-ci.

Ces remarques ont une application directe
au traitement de l'hérédité n'iorbide. Ce trai-

tement se divise en prophylactique et cura-
tif. Les moyens de prévenir le transport sé-
minal de la maladie dérivent nécessairement
des lois et des formules de la génération ; ils

ne sont efficaces qu'à la condition d'emprun-
ter leur concours et de faire réagir l'héré-
tlité sur elle-même. Il ne peut en effet dé-
pendre de la science , ni de changer l'es-

sence, ni de suspendre l'action de cette force
primordiale dans la procréation ; mais il

peut dépendre d'elle, jusqu'à un certain de-
gré , de transformer la nature des actes
qu'elle détermine, en transformant toutes
les circonstances de l'union des sexes où elle
opère. Celles de ces circonstances qui ont le
plus d'empire rentrent dans quatre princi-
pales : la nature des parents : la nature du
temps ou de l'époque de la vie ; la nature du
lieu ; la nature de l'état où l'être se repro-
duit. Ceci a pour objet de prévenir la trans-
mission héréditaire des maladies. Quant au
traitement cu-ratif, on soumettra l'enfant à
des conditions inverses de celles qui ont
causé la maladie du père et de la mère. Lors-
que la maladie a éclaté, il faut la traiter
comme toute autre. La seule action qui, ici,

appartient en propre à l'hérédité, et dont il

faille tenir compte dans sa prévision, c'est

une nature plus rebelle aux moyens de trai-

tement et une tendance marquée à la récidive.
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Ainsi, iraprùs M. Lucas, dans la procréa-

lion rô;nent doux tendances fondanienlales:

Tune (jui crée des individualités, l'autre cjui

crée des hérédités. L'hérédité peut porter

sur tous les caractères de l'organisme, tant

au physique qu'au moral. Le père et la

mère ont une égale part à la transmission,

mais cette part est respectivement limitée

par toutes les circonstances qui agissent sur
l'un ou sur l'autre. Toutes les modifications

reçues par la naissance ou même acquises

depuis la naissance sont susceptibles de se

transmettre, et c'est par l'application empi-
rique de ces phénomènes qu'on parvient à

créer des variétés, des races qui ont des for-

mes et des aptitudes jiarticulières. De la

sorte, les espèces vivantes sont comprises
tintre deux forces, l'une qui par l'hérédité

(end h immobiliser les caractères tant phy-
siques que moraux des parents dans les en-

fants, l'autre (jui tend sens cesse à créer des

tyi)es individuels dans l'espèce. De plus,

comme les individus sont soumis continuel-

lement h des influences variables qui les mo-
difient, ces modifications viennent s'emprein-

dre dans les produits. De là la variabilité des

individus dans le sein des espèces, variété

d'auîant plus grande que l'on considère des

l'spèces soumises à plus de causes de modi-
fication. C'est ainsi que les espèces qui vi-

vent dans l'état sauvage au milieu d'une na-

ture qui change peu sont bien plus unifor-

mes que celles sur cjui agissent toutes les

forces de la civilisation.

Tant que l'on considère ce double mouve-
MKMit dans les degrés inférieurs de la hiérar-

•liie vivante, végétaux et invertébrés, on n'y

voit guère qu'une cause c^ui multiplie les

variétés. Mais il n'en est plus de même
quand on passe aux degrés supérieurs et

iionanémcnt au genre humain. Ce ne sont

]»lus seulement des variétés qui en résultent,

c'est un ordre déterminé d'évolution. Sans

l'hérédité, l'histoire ne peut être conçue, ou
pour mieux dire, elle n'existerait pas. Ce

(lui se gagne par les découvertes des natures

meilleures, plus actives, plus perçantes, finit

par se consolider dans les autres à l'aide du
travail héréditaire, et, grâce k ce travail, les

peuples civilisés prennent des aptitudes,

des goûts, des penchants qui d'une part les

préservent dos retours vers la barbarie (re-

tours auxquels succomlicnt iiarfois les in-

dividus), et d'autre pari oiVrenl une base so-

lide à un nouveau déveluppement d'aptitu-

des plus puissantes, de goûts plus délicats

et de penchants mieux réglés.

HOMME (L';, à l'état d'embryon, passe-t-il

par tous les organismes inférieurs des in-

vertébrés? Voy. Embryologie.
HO^LME PORC-ÉPIC. Voy. Peau.

HOTTENTOTS. — Ilya,dansles vastes ré-

f^ions de l'AfriqVie situées au sud de l'éiiua-

teur, d'immensee esi)a;es qui n'ont jamais

été fou. es par le pied d'un homme civilisé;

ainsi l'on sent combien seraient vaines tou-

tes les conjecturtis qu'on pourrait faire re-

lativement au nombre des races humaines
qui occupoul celle mystérieuse région. Parmi

les écrivains qui se sont oc upés degéogra-
phic sjiéculative, quelques-uns ont essayé
de se former une idée de la configuration du
sol dans ces contrées inaccessibles , d'après

ce que l'on connaît de celle des pays qui les

entourent. Lacépède , qui avait longtemps
soutenu que la partie centrale de la Nou-
velle-Hollande devait êire occupée par une
vaste mer, fut plus heureux dans ses con-
jectures relativement à l'intérieur de l'Afii-

que, et les renseignements que nous possé-

dons aujourd'hui, sur cette partie du globcr

prouvent qu'il était dans le vrai, quand il

tira, d'un nombre très-petit de ilonnées, des
conclusions tendant à prouver l'existence

d'un grand plateau central. Suivant le pro-
fesseur Rilter, qui a examiné ce point avec sa

sagacité habituelle et en faisant usage de tous

les secours que met à sa disposition un vasle

savoir, le grand plateau de l'Afiique aus-
trale commence de toutes parts à s'élever h

une assez petite distance de la côte, soutenu
de chaque côté par une muraille de monîa-
gnes qui se compose généralement de trois

terrasses successives, et élève une immense
barrière parallèlement aux côtes baignées
par l'Océan. Cette muraille est coupée par
beaucoup de vallées clans lesquelles coulent
de belles rivières qui vont porter à la mer
les eaux de l'intérieur du p:ateau. Comme
toutes les régions qui nous offrent une dis-

position semblable du sol , l'intérieur ren-
ferme de grands lacs et de vastes plaines
élevées, dans lesquelles une portion de l'es-

pèce humaine, isolée en quelque sorte de-
puis un temps immémorial, doit s'être for-

mée en plusieurs races distinctes, sous l'in-

lluence prolongée des circonstances extérieu-
res qui sont de nature h modifier les carac-
tères physiques. Dans une contrée si analo-

gue par sa configuration aux régions éle-

vées de l'Asie oiientale, on doit s'attendre h

trouver des tribus c[ui ressembleront, à cer-

tains égards , à celles qui habitent le pays
que nous venons de nommer ; et en effet,

nous découvrons, dans les caractères physi-
(]ues et moraux des nations de l'Afrique

australe, différents traits qui nous rappel-
lent ceux des grandes tribus nomades de la

Mongolie et de la Daourie. Mais ces carac-
tères ayant été ici imjirimés sur un fontl qui
avait déjà le type africain, il y aui'a, entre les

habitants des deux pays, un certain nombre
de différences.

Les lîottentots , qui paraissent avoir oc
cupé jadis , ou plutôt avoir parcouru, avec
leurs troupeaux, un vaste territoire dont une
grande jiartie leur a été depuis longtemps
enlevée par les tribus belliqueuses des Ca-
fres, peuvent , selon toutes les ajjparences,

être considérés couune les descendants des
premiers habitants de l'extrémité australe de
l'Afrique. Ces hommes nous offrent, au plus
haut degré de développement, les caractères

})hysiques et moraux qui doivent être le ré-

sultat de la vie nomatle et errante, quand ce

mode d'existence s'est continué pour un iteu-

l>le pendant une longue suite degénérations.
Avant l'heure néfaste où le iiavi"aleur eu-
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ropéen a[)orçut pour la prcraièro fois le cap
d js Tem[i6tes , les Hottontots formaient un
peuple nombreux divisé en petites tribus

qui vivaient heureuses sous le gouverne-
ment patriarcal de chefs ou d'anciens. Elles

erraient avec leurs troupeaux de bœufs et

de brebis , par bandes de trois ou quatre
cents personnes réunies dans des kraals, vil-

lages dont les maisons construites en bran-

ches d'arbres et en nattes de joncs se démon-
taient au signal du dépan, et, réduites à un
petit volume, étaient transportées par des
iiœufs de charge. Pour vêtements, ils avaient

un manteau de peaux de mouton cousues,
pour armes, un arc et des flèches empoison-
nées, avec une légère javeline ou assagaye.
Ils étaient actifs et intrépides à la chasse, et,

quoique d'un naturel paisible , ils étaient

pleins de courage à la guerre, comme l'é-

prouvèrent souvent les Européens qui vin-
rent envahir leur pays. Kolben compte jus-

qu'à dix-huit nations ou tribus appartenant
à la race hottentole. La plupart de ces tri-

bus ont été exterminées par les colons eu-
ropéens ; d'autres ont été dépouillées vio-

lemment de leurs possessions, et repoussées
dans les forêts et les déserts , oiî leurs mal-
heureux descendants, connus sous le nom do
Saabs, vivent encore en petit nombre. Les
colons hollandais les appellent Boschismans,
c'est-à-dire hommes des bois ; le nom de
BwsAmau, que leur donnent les colons an-
glais, a la même signification.

Voi,;i le portrait que nous fait des Bos-
chismans le missionnaire Adulph Bonatz :

« Ils sont de petite taille , et la couleur de
leur peau est d'un jaune sale; leur physio-
nomie est repoussante : un front saillant,

des yeux petits, enfoncés, dont l'expression

est celle de la ruse ; un nez extrêmement
aplati, des lèvres épaisses et saillantes , for-

ment les traits caractéristiques de leur vi-

sage. Leur constitution est si altérée par
suite de leurs haljitudes dissolues et de la

coutume qu'ils ontde fumer continuellement
le durha, que les jeunes, aussi bien que les

vieux , paraissent usés et décrépits. Néan-
moins ils aiment beaucoup la parure, et or-

nent leurs oreilles, leurs bras et leurs jam-
bes d'anneaux en verroterie, en fer, en cui-

vre et en laiton. Les femmes se teignent
tout le visage en rouge, ou en peignent une
partie. Leur seul vêtement de jour et de
nuit est une sorte de manteau de peau de
mouton jeté sur leurs éjiaules, et qu'ils dé-
signent sous le nom de kaross. La demeure
du Boschisman est une hutte basse, ou une
cavité circulaire au milieu de la plaine; le

soir, il se glisse en rami)a!it avec sa femme
et ses enfants dans ce taudis, qui, quoiqu'il
le défende du vent , ne l'abrite pas contre la

[iluie. Us avaient autrefois leurs habitations
au milicudes rochersoù ilsont laissé comme
signes de leur présence des figures grossiè-
res de chevaux , de bœufs et de serpents.
Quelques individus même vivent, encore
."vujourd'hui, en véritables bêtes fauves, dans
ces rejjaires sauvages oii ils retournent avec
joie après avoir échappé au service des co-

lons. Je n'ai jamais vu à ces fugitifs d'autre

occupation que celle de fabriquer ou de répa-

rer leurs arcs et leurs flèches. Les arcs sont
très-petits; les flèches, liarbelées, ont la

pointe tremjjée dans un poison d'apparence
résineuse dont l'eifet est très-prompt , et

qu'ils savent préparer avec les feuilles d'un
arbre du pays; ils préfèrent ces armes aux
armes à feu, comme ayant l'avantage de pou-
voir tuer sans faire de bruit. A leur retr>ur

de la chasse, ils font bombance, se gorgent
jusqu'à tomber dans l'assoupissement ; après
quoi la faim seule a le pouvoir de réveiller

leur activité. Dans les temps de disette, ils

mangent des racines sauvages , des œufs de
fourmis , des sauterelles et des serpents.
Considérés comme ennemis , les Boschis-
mans ne laissent pas que d'être redoutables.
Leur langage paraît être un mélange de cla]:-

pements, de sifflements, de grognements,
sons qui tous ont de plus quelque chose de
fortement nasillard.

Les Hottentots qui existent cnrore en tri-

bus ou en communautés se donnent à eux-
mêmes le nom de Quœquœ, et sont divisés
en plusieurs races. .AL Barrow est le pre-
mier voyageur qui nous en ait donné une
description un peu satisfaisante. « Les Hot-
tentots , dit-il, sont bien proportionnés et

bien droits, sans être musculeux ; il y a même
dans l'ensemble de leur forme quelque chose
de délicat et presque d'etî'éminé ; ils ont les

jointures extrêmement petites. En général,
ils sont fort laids, mais le caractère de leur
visage m'a présenté de grandes variétés dans
les différentes familles : quelques-unes pré-
sentaient des nez remarquablement plats,

d'autres des nez très-saillants. Leurs yeux
sont d'un châtain foncé , longs et étroits ,

très-écartés l'un de l'autre, avec l'angle in -

térieur arrondi comme chez les Chinois, aux-
quels les Hottentots ressemblent à plusieurs
égards d'une manière frappante. Les pom-
mettes sont haut placées, très-proéminentes,
et, avec le menton jiointu , forment presque
un triangle éi|uilatéral ; leurs dents sont
très-blanches. Les femmes, dans la première
jeunesse, ont de la grâce et des formes
agréables ; mais dès qu'elles ont eu un en-
fant, leur gorge devient flasque et pendante,
et dans la vieillesse elle s'allonge démesu-
rément ; avec l'âge, leur ventre devient pro-
tubérant, et la partie postérieure de leur
corps se couvre d'une énorme masse ilo

pnre graisse.

On a, dans les musées d'Europe, peu de
crânes appartenant à cette race. Bluinenbach
a donné la description de la tête osseuse
d'une femme boschismanne, et l'on en a une
autre dans Cuvier. Le docteur Knox, qui a
vu ces gens-là dans leur pa^'s natal, nous
assure que le visage des Hottentots ressem-
ble beaucoup à celui des Ralmouks, et n'en
diffère guère que par des lèvres plus é[)ais-

ses; aussi en lait-il une branche de la race
mongole. La largeur des orbites et la gran-
deur de l'espace qui les sépare sont des
points par lesquels les Hottentots ressem-
blent aux Asiatiques du Nord et même aux
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ICHÏHYOPHAGES de l'Asie septentrio-

nale. — Au delà de la région centrale lialii-

lée par les cinq grandes races nomades
(Voy. Nomades), il y a diverses trilnis répan-
dues sur les contrées basses de l'Asie sep-

tentrionale et dans les plaines j;lacées que
traversent les rivières de la Sibérie et que
borne la mer Glaciale. Ces tribus errent de
place en place avec leurs troupeaux de ren-
nes, se nourrissant en partie de la cbair et

du lait de ces animaux, eu partie des produits

de la iiêche et de la chasse. On peut consi-

dérer ces peuples comme appartenant à la

môme gramle famille que les nations tarta-

res, auxquelles ils ressemblent, particulière-

ment par la forme du crâne; mais ils en dif-

fèrent sous d'autres rapports, tandis qu'ils

ont entre eux une telle ressemlilance, qu'on

peut les considérer comme constituant un
croupe particulier, ou une subdivision de la

lamille humaine. Je les distinguerai ici par

le nom d'ichtliyophages ou tribus de pé-

cheurs, ce qui exprime leurs habitudes et

leurs mo,yens d'existence.
1° Les Namoltos. — De ces diverses tribus,

celle qui occupe les contrées les plus loin-

taines est la tribu des Namollos (412), établie

sur la côte nord-ouest de l'Asie, depuis la

baie de Koulioutschinskoï, jusqu'à la rivière

Anadyr. Les Namollos liabitent des villages

fort éloignés les uns des autres, et se nour-
rissent de la chair des veaux marins qu'ils

tuent, des cadavres de baleines rejetés sur lo

rivage, et des autres dons de la mer. C'est

luie race tranquille et timide. Ils sont d'une
taille au-dessous de la moyenne, et ont le

visage aplati, avec les pommettes saillantes;

leurs yeux sont petits, mais en général ne
sont pas bridés et obliques comme ceux des
Mongols ou des Tartares. Les femmes et les

enfants ont le visage tellement plat, que leur

nez est à peine visible.

Les Namollos peuvent converser avec le

pcujjle de Kadjak, et parlent de fait un dia-

lecte de la langue des Esquimaux améri-
cains. C'est une tribu de la race qui habite

les îles des Renards ou iles Aleutiennes, îles

qui forment dans l'Océan une longue chaîne
à l'ouest du détroit de Behring. D'après le

peu de données que nous avons jusqu'à

l)réscnt, il est difficile de déterminer d'une
manière positive le pays d'où celte race est

originaire, de savoir si c'est de l'extrémité

norJ-est de l'ancien continent qu'elle est

partie d'abord pour passer en Amérique, ou
si elle a suivi une marche opposée, et est

venue du nouveau monde dans l'Asie bo-
réale. Comme les Skre'lings ou Esquimaux
du Groëidand n'étaient pas encore dans ce

pays à l'époque où les hommes du Nord y
établirent leurs premières colonies, on peut
supposer que la race vient de l'ouest, puis-

que c'est seulement dans les temps histori-

(jnes qu'elle est arrivée dans la partie la plus

orientale des pays qu'elle occupe, dans la

partie qui la rapproche le plus de l'Europe.

Les Namollos, il faut le l'emarquer aussi,

ressemblent à beaucoup d'égards à leurs

voisins les Tschauk-Thu; appelés communé-
ment Tschuk-Tschi ; les rapports sont si

grands, que souvent on les confontl avec ces

derniers et qu'on en parle comme d'un
iiièiiie peuple, car les uns et les autres ont

éié compris jusqu'à présent sous le nom de
Tschuk-Tschi (413).

Les Esquimaux sont très-proches parents
des Namollos, et en sont ou la souche origi-

nelle ou les descendants [Voy. Esquimaux).
2" Les Tschauk-Thti ou Ts(hul;-Tschis , et

les Koriaques. — Les Tschauk-Thu ou
Tschuk-Tschis sont, ainsi que les Koriaques,
des tribus d'une nation habitant l'extrémité

nord-est de l'Asie. Les premiers sont les

plus puissants et sont indépendanis. Sauer
nous dit que les Tschuk-Tsi his simt grands
et forts, et qu'ils ont le plus profond mépris
jiour les petits hommes. Coehrane prétend

que les Tschuk-Tschis ne sont pas remar-
quablement grands, mais que leurs vête-

ments, qu'ils entretiennent avec soin et qui

sont d'une très-grande ampleur, leur donnent
un aspect presque gigantesque. Ils ont la

peau blanche et en général le teint clair,

mais la physionomie vulgaire, quoique assez

mâle. Ils sont d'un caractère brutal et sau-
vage. Ils ne sont jamais malades, et atteignent

à un âge très-avancé. Le langage des Tschuk-
Tschis n'a aucune atïïnité avec les idiomes
asiatiques, bien qu'il soit compris des Koria-

ques. Les traits des Tschuk-Tschis, leurs

mœurs, leurs coutumes, décèlent leur ori-

gine américaine; l'habilude de se raser la

tète, de se peindre le corps, de porter de
grands anneaux aux oi'eilles; leur manière
de marcher en se balançant, leur [lort re-

marquaiile par une certaine fierté, leur cos-

tume, leur genre de suiierstilions, en sont

des preuves évidentes ; et il n'est pas moins

fi 12) Yoiinge autour du monde, par F. Lctké,
t. lu, coiilciiant les travaux de messieurs les nalu-
ralistes, par Alex. Tostels.

(•415) (liielnucs écrivains désignent les Namollos
sous le nom Je Tsthuk-Tsctiis stationnaircs ou uc-

clieiirs , et souvent ils les confondent avec les

Tscluik-tscliis véritables, qui sont une bianclie des

Koriaques. Les renseignements les plus précis que
nous ayons sur eux se trouvent dans le Voyage en

rinmif du r.npitaine Lctké.
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vraist'niblabl« que les Es([uimaux et autres

Iribiis américaines du pôle arctique eu sont

ilesceiidu-i, car plusieurs expressions do
leurs langages sont identiques, et leur cos-

tume est parfaitement semblable.

Il paraît, d'après des rensei^iiicmcnls re-

cueillis par Cocliranc, que Icsi'scbuk-rscliis

nomad-es ont des rapports fréipiciits avec les

nations américaines, dont quelques-unes
leur ressemblent beaucoup jiar le physique
et les manières. 11 y avait à la foire des

Tschuk-Tschis deux indi vidusappartenant au
conlinent américain, appelés Kargaules.» Ils

avaient, dit noire auteur, beaucoup plus de
ressemblance avec les Tschuk-Tscliis, quoi-

qu'ils fussent plus bruns de peau, qu avec

les habitants si laids des îles du détroit de
Uehriag. »

3" Les Kamlchadalcs. — Les Kamtchalkans
ou Kamlchailales sont un peuple bien connu
depuis longtem{)s des navigateurs de la mer
(ilaciale. Leur nation était fort nombreuse,
jus(]u'au moment où elle fut presque eiitiè-

reiiUMit détruite par la petite vérole et autres

mala lies iiilinduiles par les Eurojiéens.

Ce [leuple n'habite que la partie méridionale
de la péninsule qui porteson nom; toute la por-

tionseptentriouale apparlientaux Koriaqucs.
Les Kamtchadales se donnent à eux-mêmes le

nom d'Itelmans. SloUer, qui les a observés
ave(; soin, a pensé qu'ils pourraient être

d'origine mongole; mais cette hypothèse
n'est fondée que sur une ressemblance phy-
sique, et est en contradiction avec les résul-

tats auxquels conduit l'étude de leur langue.
11 jiaraît bien qu'ils forment une race dis-

tincte, laquelle cependant se divise en quatre
tribus, dont le langage est assez dill'érent

pour qu'elles se comprennent à peine les

unes les autres. Les Kamtchadales sontCha-
inanistes; ils sont sales et ont des hai)itudes

gi-ossières.

Les descriptions que nous avons des Kamt-
chadales nous les montrent comme des
hommes de petite taille, ayant le teint basa-

né, les cheveux noirs, peu de barije, la

figure large, le nez court et plat, les yeux
petits et enfoncés, les sourcils minces, le

ventre gros et les jambes grêles. C'est par
toutes ces particularités qu'on leur a trouvé

de la ressendjiance avec les Mongols.
k° Les Yukagres ou Yukagiris. — Les Yuka-

gres sont une autre race très-peu connue,
qui vit à l'ouest des Koriaques. Ils habitent

les côtes de la Sibérie orientale, au delà du
tleuve Lena, entre le pays des Yakouts, celui

des Ïschut-Tschis, et près des rivières Indi-

girska, Yana et Kolyma. Leurs mœurs res-

semblent à celles des Samoyèdes. Sauer nous
on donne une courte description dans sa re-

lation du voyage de Billings ; dans le môme
ouvrage on trouve un copieux vocabulaire

de leur langue, qui paraît être entièrement
distincte de tous les idiomes voisins, et

n'avoir môme presque aucune alTmité avec les

autres dialectes connus.
En 1739, les Yukagres étaient fort nom-

breux. Los tribus de l'Omolen f)ortaient le

nom de Tshcltieres ; celles de i'AIasey étaient

a[ipelées Onioki, et celles de l'Anadyr et do
l'Anani, Tschurantsis et Kutlm^is. Aujour-
d'hui l« race est presque délruite par suite

des guerres qu'elle a eues avec les Tschuck-
Tschis et les Koriaques. 11 y a eu autrefois

sur les bords du Kolyma une nation nom-
breuse qui portait le nom de Kong-hinis ;

celte nation est tout à l'ait disparue, mais on
trouve encore les ruines de ses villages, avec
des haches et des flèches en pierre.

Les descendants de Yukagres habitent les

bordsdes deux rivières Aniny. Ils formaient
jadis un peuple guerrier et formidable, et

les Russes ont eu beaucoup de peine à les

subjuguer. 11 n'existe plus de Yukagres do
race pure, mais la race mêlée qui a conservé
leur nom passe aujourd'hui pour la i)lus

belle lace de la Sibérie; les hommes sont

bien proportionnés et ont une physionomie
mâle et ouverte ; les fenmies sont d'une
grantle beauté. Ceci d'ailleurs ne s'api)lique

qu'aux métis, chez lesquels c'est le sang
russe qui s'est mêlé au sang yukagre.
Cochrane nous assure que les Yukagres pur
sang ont les traits lartares et asiatiques, ci;

qui signifie probablement que leur vipa^e
olfre le type conniiunément appelé type
mongol; il remarque que ces peuples no
diffèrent que de très-peu des Yakoutes.

5" Les Samoyèdes . — Les Samoyèdes sont
une race errante; ils habitent le gi'and pro-
montoire septentrional de la côte de Sibérie,

cl sont répandus des deux côtés de ce pro-
montoire, sur les bords de la mer Glaciale,

où ils vivent principalement de leur pêche
et de leur chasse. Ils sont divisés en tribus

nombreuses, s'étendant, dit-on, depuis la

Dwina, dans le voisinage d'Archangel, où le

lîruyn a trouvé quelques-unes de hîurs

hordes, jusqu'à la Lena, dans la Sibérie

orientale; on prétend que leur nom signifie

mangeurs de saumons. On trouve ce nom
dans les chroniques russes, dès l'année lOlHi;

et Jean de Plan de Carpin en fait mention
dans le récit de son voyage à la cour du grand
Khan, au commencement du xiii' siècle. Les
Samoyèdes étaient à cette époque du nombre
des sujets de l'empereur mongol. Pallas

nous a|)prend que les Samoyèdes de l'Obi

f d'après lesquels probablement on peut se

faire une idée de toute la race), dilfèrent

complètement de leur voisins les Ostiaks,

par le langage aussi bien c[ue par les for-

mes du corps et par les traits du visage. 11

ajoute : « Les visages des derniers ressem-
lilent à ceux des Russes, et beaucoup plus

encore à ceux des Finnois; tandis ([ue les

Samoyèdes ont beaucoup de ressemblance
avec les Tongouses. Ils ont le visage plat,

rond et large, ce qui rend les jeunes femmes
fort agréables. Ils ont de larges lèvres retrous-

sées, le nez large et ouvert, peu de barbe et

les cheveux noii-s et rudes. La plupart sont

j)lutôt petits que de taille médiocre, mais
bien proportioiniés, plus trapus et plus gros

que les Ostiaks. Us sont en revanche plus

sauvages et plus remuants que ce peujjie. »

Les Samoyèdes se donnent à eux-mêmes
le nom de Khasova, mais les Tougouscs leur
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donnent celui ue JianJals. Slralileuheij; fait

remarquer que quelques traces de leur lan-
gue se retrouvent dans les parties méridio-
nales de la Sibérie, près de Tomsk. et de
Krasnoiarsk, et Pallas a prouvé clairement
que les Snmojèlos sont originaires des par-
ties méridionales du pays qui avoisine le

Yeuisci et la chaîne du" Sayan. Un grand
nombre de faits, ainsi qu"il le. remarque,
prouvent que ces contrées étaient autrefois
plus peuplées qu'elles ne le sont raainienant,
et on ne peut vraiment pas douter que les

SamoyèJes n'y aient anciennement habité,
quand on voit que lesKoibals,lesKamaches,
les Motors, les Soiots et les Karakasses, qui y
demeurent encore, ont les mêmes caractère^s
physiques que les Samoyèdes, et parlent la

môme langue. Les Samoyèdes eux-mêmes
disent être venus des contrées de l'Est.

Il serait bien à désirer cjue nous eussions
une descrip'jon exacte de ces tribus du haut
pays, et que nous pussions les comparer
avec les Samoyèdes qui habitent les plaines
voisines de la mer. Pallas dit qu'elles pré-
sentent les mêmes caractères physiques que
les Tongouses. Klaproth a trouvé les mênu's
hommes,, sous le nom de Uriangchai , dans
des provinces frontières soumises h la domi-
nation chinoise, sur la chaîne du Sayan, qui
est le prolongement oriental de l'Allai.

Les langues parlées par ces tribus (autant
qu'on en peut juger par les mots qu'on en
connaît), paraissent avoir quelques rapports
avec les dialectes de la race Ugrienne, et en
avoir aussi avec ceux des nations qui habi-
tent la chaîne du Caucase.

6° Les Ainos et les Kuriles.— La race insu-
laire qui habite la chaîne des îles Kuriles
ainsi que la partie de la côte asiatique
située à l'ouest de l'embouchure du grand
fleuve .\mour et de l'île de Jesso, diffère par
ses caractères physiques des nations delà côte
septentrionale. Sous le rapport du climat et de
la situation, ces îles diffèrent aussi beaucoup
de la côte habitée par les Samoyèdes, et c'est

]ieut-être à cela que tient la grande dissem-
blance des hommes des deux pays ; car d'ail-

leurs, ainsi que l'a montré Klaproth, le lan-

gage des Ainos a tant de rapports avec
l'idiome tles Samoyèdes et avec les dialectes

de plusieurs tribus du Caucase, qu'il y a

toute raison de supposer entre ces différentes

races une très-proche parenté.
La description la plus complète que nous

ayons des Ainos se trouve dans la relation
du voyage de Krusenstern; La Pérouse et

Broughton nous ont aussi fait connaître quel-
ques-unes de leurs particularités, et tous ces
témoignages, il faut le reconnaître, ne sont
pas parfaitement d'accord entre eux. Voici
ce qu'en dit Krusenstern :

« Les Ainos sont d'une taille au-dessous
de la moyenne et qui, chez les plus grands,
Jie dépasse pas cinq pieds trois ou quatre
pouces. Leur barbe est épaisse et fournie,

ils ont les cheveux noirs et plats, ordinaire-
ment fort en désordre. A la Liarbe près, ils

ressemblent complètement aux Kamlcha-
dales; leurs traits seulement sont beaucoup
plus réguliers. Les femmes sont assez laides;

leur couleur brune, leurs cheveux d'un noir
foncé qu'elles ramènent sur le visage, leurs
lèvres peintes en bleu, leurs mains tatouées,
ne leur permettent aucune prétention à la

beauté 1 >- La Pérouse, d'une autre part, dit

que les Ainos sont d'une race lieaucoup plus
belle que les Chinois, les Japonais et les

Mantchoux, que leurs traits sont plus régu-
liers et plus approchant de ceux des Euro-
péens. Il ajoute : «Les habitants de la baie de
Crillon étaient remarquablement beaux, et

avaient les traits réguliers. » Dans un autre
endroit, il dit que ces hommes ont la peau
aussi basanée que les Algériens. Brougnton
nous les peint d'une couleur légèrement
cuivrée; suivant Krusenstern, au contraire,

la teinte de leur peau serait presque noire.

Mais le plus remarquable des caractères
physiques des Ainos, c'est l'extrême déve-
loppement qu'offre chez eux le système pi-
leux; ce fait est d'autant plus digne de fixer

l'attention, que chez les Asiatiques orien-
taux, en général, les poils sont peu abondants
et la barbe presque nulle, tandis que les

Ainos sont, au contraire, les plus velus de
tous leshommes.n Leur barbe, dit La Pérouse,
tombe sur leur poitrine, et ils ont les bras,
lo cou, le dos couverts de poils. J'insiste sur
cette particularité, ajoute-t-il, parce qu'elle
se présente comme un caractère général, au
lieu qu'en Europe, où l'on trouverait bien
quelques individus aussi velus, ces individus
forment une exception au caractère com-
mun. » Broughton dit qu'ils ont le corps
couvert presque partout de longs poils noirs,

et qu'il a même observé cette particularité

chez quelques jeunes enfants. Voxj. Médi-
TERRAÎiÉENS, Ct PÉCHERAIS.
IDÉAL. Voy. Beauté
IDÉES AFFECTIVES primitives et secon-

daires. Voy. Affections morales.
ILES DE LA Société, Marquises, etc. Voy.

Malayo-polynésiens.
IMAGINATION. T'o?/. Encéphale.
IMMATÉRIALITÉ de l'âme. Voy. Puysio-

locie intellectuelle et Encéphale.
IMPONDÉRABLES, jouent-ils un rôle dans

la pensée? Voy. Physiologie intellect .jelle.

INCA. Voy. PÉRUVIENS.
INDO-CHINOIS. Voy. Chinois.
INDO-MALAISE (branche). Voy. Malato-

POLYNÉSIENS.
INDOUS. Voy. Ariane.
INFLUENCES extérieures et intérieures

sur l'homme, etc. Voy. Acclimatement.
INFrSOiUES. Voî/. GÉNÉRATION spontanée.
INSTINCT. Voy. N.\ture et Langage.
INTUITION. Voy. Langage.
IOLOFS. Voy. SÉNÉGAMBIE.
IROQUOIS. Voy. ALGONguiNs-LÉNAPE.<!
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JACQUES (Am£oée). Voij. Langagk.
JAPONAIS. Yoy. Chinois.
JAUNE (race). Yoy. Mongoliqi!e.
JAVANAIS. Voij. Malaise (hacej.

JETANS. Toy. Sioux.
JOTUNS ou ioTUNS. Yoij. Nomades.

JU(;EMENT. Yoy. Encéphale.
JUIFS. Yoy. EtRoi'E nioDEnNE et Sémi-

TigiE.

JUIFS, pcrninncnce de leur type. Yoy.
Caractèkes ruYsioLOGiQUEs des races hu-
maines.

K
KABYLES. Yoy. Aborigènes
RAFIUS. Yoy. Ariane.
KALMOUKS. Yoy. Nomades.
KAMTCHADALES. Yoy. IcmnvoruAGES.
KARALITZ, Yoy. Esquimaux.
KIMRYS. Yoy. Galls et Caractères I'uy-

SIOLOGIQUES, etc.

KIINAITZI. Yoy. Nootka-Colcmbiens.
RIRGHIS. Yoy. Nomades.
KNISTENEAÛX. Yoy. Algonquins.
KOUIAQUES. Yoy. Ichthyopiiages.
KURDES. Yoy. Ariane.
KYAWAYS. Yoy. Sioux.

L
LAÏNE. Yoy. Cheveux humains.
LANGAGE. — La question du langage e.

de son rôle dans la constitution de la raison,

est en pliilosophie d'une imi)ortance ma-
jeure. Dans l'ordre moral, tout s'y rattache;

c'est le point de départ, c'est la pierre angu-
laire de tous les systèmes, de toutes les vé-

rités ou de toutes les erreurs. Selon l'origine

que l'on assigne au langage, tout change,
tout prend un aspect, un ordre différent :

dans l'un des cas, c'est une cause unique,
logique, permanente, infinie, qui produit et

gouverne tout; dans l'autre, rien ne domine,
rien ne dépend, rien n'obéit, tout flotte au
hasard; nulle cause, nulle harmonie ne pré-

side à rien : c'est partout l'anarchie du dés-
ordre, et la nature est renversée. C'est donc
là une grande et féconde thèse qu'il importe
d'examiner avec une attention profonde.

Présentons d'aliord le tableau général des
facultés de l'Ame et de leurs différentes sub-
divisions.

L'intelligence ou faculté de connaître se

divise selon les objets avec lesquels la con-
naissance met l'âme en rapport. On distin-
gue donc :

1° La PERCEPTION EXTERNE MATÉRIELLE, OU
faculté de connaître les pro[)riétés des corps
et les phénomènes sensibles, c'est-à-dire qui
alfoclent les sens.

2" La PERCEPTION INTÉRIEURE OU DE CON-
SCIENCE. C'est la faculté de connaître les

modes actuels de i'esprit, c'est-à-dire les

états et les opérations dont il est présente-
ment le sujet On la nomme encore sens
intime.

3" La MÉMOIRE, ou faculté de se rappeler
les faits intérieurs passés, c'est-à-dire les

modes dont le moi a été précédemment le

suiel.

La PERCEPIION DE RAPPORTS OU RAISON;

c'est la faculté de connaître le non-moi im-
matériel.

Au point de vue de la définition que nous
venons de donner, la raison se subdivise
comme il suit .

1° Raison discrélive, faculté de percevoir
les rapports de ressemblance, de différence,
d'identité, d'analogie, d'opposition, de con-
trariété, de contiguïté de temps et de lieu,
de simultanéité, de succession, d'antériorité,
d'égalité, de supériorité, d'infériorité, etc.,

qui existent entre les choses.
2" Raison intuitive, ou faculté de perce-

voir les rapports nécessaires qui existent
entre tout attribut et la substance, entre
toute existence et le temps, entre tout corps
et l'espace, entre tout phénomène et une
cause, entre le relatif et l'absolu, le contin-
gent et le nécessaire, l'ordre et l'intelli-

gence, etc.

3° Raison inchictive ou faculté de perce-
voir les rapports cjui existent entre les phé-
nomènes et les lois qui les régissent.

4° Raison déduetiie ou faculté de perce-
voir les rapports qui existent entre les

principes et leurs conséquences.
5" Raison on sens moral, faculté de perce-

voir la distinction du bien et du mal, du
juste et de l'injuste, de connaître le carac-
tère moral de nos actes, c'est-à-dire leur
rapport de conformité ou d'opposition avec
la lo' du devoir ; le mérite et le démérite de
nos itctions, c'est-à-dire le chAtimcnt ou la

réconqiense qui leur est due, selon qu'elles
sont moi'alement bonnes ou mauvaises.

S" Enfin, goût ou sens esthétique, faculté
de connaître le beau et le laid, soit laoral,

soit physique
Dans tous les ordres de phénomènes de

la création actuelle, tout èlre, toule chose a

son évolution, laquelle déuend de conditions
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ou (ie lois qui lui sont propres. C'est un
lait d'une haute physiolo;^ie ('dV) que, clans

l'évolution de l'âme iiumaine, toujours quel-
i]ue chose de sensible s'associe aux con-
ceptions, aux opérations de l'intelligence,

quelque élevées i(u'on les suppose, et en
est la condition essentielle. Pour le monde
matériel, c'est le cor|)S lui-môme ; pour le

monde rationnel ou métaphysiijue, c'est la

parole parlée ou pensée, ou ce qui peut la

suppléer.

L'Ame ne peut saisir que des idées for-

melles, que des faits de l'esprit déterminés,
distincts ; si les idées des objets sensibles le

sont par les images mêmes de ces objets, les

itlées rationnelles, métaphysiques, ne peu-
vent l'être que par la parole entendue et

comprise.

La mémoire ne peut s'appliquer à ce (jui

est sans forme dans l'esprit ; et toute idée
métaphysique n'étant qu'une généralisa-
lion, ne peut être perçue par la conscience,
ou n'a de forme dans l'esprit qu'au moyen
du langage.

11 n'y a pas de raison pour l'homme sans
l'universel et l'abslrait, ims d'abstrait sans
détermination, pas de détermination sans
signe artificiel, d'oiî il suit que l'homme ne
peut agir rationnellement sans le signe arti-

ficiel, et que par conséquent il n'a pu l'in-

venter, car celte invention suppose néces-
sairement une suite d'actes rationnels.

Dans l'état actuel des choses, 1 esprit et le

corps forment, suivant l'expression de Bos-
suet, un tout naturel ; toutes les opérations
de la pensée ont un instrument dans le

corps, toutes les idées une cause excitatrice

dans les phénomènes physiologiques du
cerveau, et c'est là un des arguments les

])lus décisifs contre l'hypothèse des idées
innées qui auraient été gravées dans l'âme
au moment de sa création, et seraient, par

(114) Puisque l'occasion s'en présente, nous si-

gnalerons ici une lacune dans les traités de philoso-
(iliie comme dans la plupart des ouvrages de phy-
s'ologie. Les premiers ne tiennent aucun compte de
l'organisme ; ils n'étudient nullement le grand rôle

qu'il joue dans notre existence intellectuelle. Ils se

nnferment dans l'observation intérieure, et se pri-

vent ainsi des lumières que fournissent l'étude de
l'organisalion, cl surtout les faits si importants de
la palluil()j;i!'. Quand les psychologues se hasardent
à parlt'r des fonctions orgijniques, ils cherchent à

«{iidéer pj;,' Ùki images et" par des comparaisons, à

la connaissance positive des faits qui leur manque.
\n\ termes vagues, obscurs, incertains, (|u'ils cni-

phii: ni, on voit ([u'ils sont étrangers à toute éturle

;uial()ini(iiie, pliysioliigiqnc et d'histoire natui'cUe.

(".opendant, puisque l'Iicunnie est ànie et corps, et

(lue ces deux parties de scui eue, unies par le lien

(le la vie, inlluent continuellement l'une sur l'autre,

il est évident ((u'on ne peut expliquer leur rapport

«lii'i'u les examinant l'une ft l'autre.

La plupart des physiologistes, au contraire, mc-
«ît^ciiis ou physiciens, aussi ignorants de l'homnie

intérieur que les philosophes le sont de riMimnie

organique, croient tenir tout l'homme dans l'orga-

niisme, et ne s'inquiètent nullenn-nt de l'oliservaiioii

psychologique. Pour eux, connailii' riioinnie, ("e>t

feaj'oir décrire les fonctions vitales ou dibscquer 1h

conséquent indéiiendanles de l'c rganis-
me (iJo).

Notre âme est incapable de se concentrer
exclusivement en soi et d'agir sur elle-
même sans intermédiaire physique. Jamais,
ici-bas, elle ne s'élève à la condition d'uit
esprit jiur ; et sa pensée, quel qu'en soit
l'objet, emploie toujours le corps conmie ins-
trument. Si, dans l'acte de la réflexion,
l'esprit pouvait s'affranchir de ses liens avec
la matière, cet acte serait pour le corps un
temps de repos, un moyen de délassement.
Chacun sait, au contraire, par sa jiropre ex-
périence, que plus l'objet de nos médita-
tions est intellectuel et abstrait, plus l'ac-

tion de la pensée produit dans le corps de
fatigue et d'épuisement.

D'où vient que nous ne nous souvenons
d'aucun des actes de notre intelligence avant
l'âge où nous commençons à parler ? Evi-
demment parce que notre souvenir ne peut
nous ra])i)eler que celles de nos [)ensées qui
ont eu une forme, les seules que l'attention

ait pu saisir et embrasser. Or quelle serait

la forme d'une pensée qui n'aurait pas de
signe représentatif? Et si une idée n'a point
de forme, faute d'un signe qui la rejiré-

sente, comment le souvenir pourrait-il l'ap-

préhender ?

Les facultés dont nous avons donné plus
haut la classitication peuvent être consi-
dérées dans l'homme enseigné ou vivant en
société, et dans l'homme livré à lui-même,
isolé ou privé dès l'enfance de tout ensei-
gnement.
L'homme n'a pas besoin du langage ou

d'enseignement pour l'exercice des trois

premières facultés de l'âme, la perception
externe matérielle, la percejition de consr
cience et la mémoire (416). Mais en est-il

de iiiôme pour l'exercice de la faculté qui
doit saisir, connaître le non-moi immaté-
riel, percevoir les rapports, en un mot, pou.'

cadavre. Ils ne voient, dans la pensée et dans la vo
lonlé, qiie des formes particulières de la vie ani-

male. Tel est le grossii r inalé'rialisme qui, de nos
jours, déshonore ri'iisiitrui'uient dans nos écoles de
médecine et nos am])liilliffitics d'anatomie.

(
ll.'i) l.e syslènie des idées innées est aujourd'hui

iiniviMselli'uiint aliandonné, au moins dans le sens

que celle hincilc serait autre chose qu'une aptitude,

une capacité, une puissance, en un mot une facullé

dans l'àme humaine d'avoir des idées, de produire

des pensées ; et il est fort douteux que Descaites

l'ait jamais entendu autrement, ainsi qu'on peut

s'en convaincre par le passage suivant : « Lorsque
j'ai dit que l'idée de Dieu est innée, je n'ai jamais
entendu autre chose que ce que mon adversaire en-

tend, savoir : que la nature a mis en nous une fa-

tuité par laquelle nous pouvons connaître Dieu ;

mais je n'ai jamais écrit ni pensé que .'e telles idées

fussent actuelles , ou qu'elles fussent ji ne sais

quelles espèces distinctes de la faci;'té n.îme que

nous avons de penser ; et même, je dirai plus : qu'il

n'v a personne qui soit si éloigné que moi de tout ce

IVàlras d'iMililés seolastiques. >

(ll(i) Nous devons l>«c;tefois reman|ner que, sans

le langage, l'expérience des sens ne pourrait jamais

pioduire que des idées individuelles, et l'expérience

de la conscience ne sfr.-iii iiu'unc vue inédévhie.
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la constitution de la raison? L'homme sans

langage, sans enseignement, peul-il peree-

voir les rapports des choses et constituer sa

raison qui n'est que la perception de ces

rapr.orts ?

II nous semble que cette (jnestion devrait

être traitée et résolue ])réalal)lement à toute

autre ; car elle est fondamentale dans la

controverse qui nous occupe.
Si j'interroge les maîtres sur l'origine de

nos connaissances, je ne trouve dans leur

ré|)onse qu'hésitation, incertitude. Rejetant

la nécessité du langage ou de tout autre

signe extérieur pour le déve!o;ipement ori-

ginel de la raison, le U. P. Chastel nous
dit:

« On ne conçoit jias d'abord que pour
éveiller l'âme il faille nécessairement une
parole, un signe intentionnel, un enseigne-
ment exprès ('i-l'). Pourcpioi le premier
objet venu ne produirait-il pas le môme
effet ? Pour [uoi les sensations qui affectent

si vivement l'imc naissante ne provoi]ue-

raient-elles ]3as son activité? C'est du
moins l'origine qu'assigne à nos idées une
école nombreuse de pliilosojihie.

« II est clair aussi t[ue Dieu pourrait avoir

im autre moyen plus simple, et qui paraî-

trait ])Ius digne. Evidemment il pourrait

avoir mis dans l'âme une force secrète qui

agisse spontanément, une lumière intérieure

qui l'éclairé en naissant. C'est l'explication

donnée ))ar les plus célèbres philoso-

phes (il8). »

Tout cela peut bien susciter des doutes
sur la véritable origine de nos connaissan-
ces, mais n'apprend pas grand'chose. Ne se-

rait-il pas possible d'entrer un peuplusavant
dans la ffuestion? S'il n'existe aucune théo-
rie plausible sur l'origine de nos idées, il

semble qu'il serait convenable de s'appli-

quer au moins k démolir le système qui
soutient la nécessité des signes pour le dé-
veloppement rationnel de l'esprit humain

,

(117) Eveiller l'àme est bien vague, .assurément,

pour provoquer l'activité de l'àme, il n'est nulle-

ment nécessaire d'une parole; l'usage des sens sullit.

Mais i! s'agit iVéveilter l'àme dans le monde ration-

nel, métapliysique; la question est justement de sa-

voir comment l'àme est inlroiluite dans ce monde-
là. C'est de cet éveil qu'il s'agit seulement.

(il8) Les Riitionatistes et les Trndilionalistes, clc,
pag. 23. Le R. P. Chastel ajoute : « Comment
l'homme (|ui n'aurait aucune idér pourrait-il com-
urendre le sens et la valeur du premier signe ([u'on

lui donne? Ku présence de cet homme, vous pro-
nonce?, le mol Dieu : quelle iilé>, si vous ne hii en
supposez aucune, peul-il attacher à ce bruit soili

de votre bouche? Sait-il même que vous voulez dire
quelque chose. >

Les nourrices et les bonnes ont le secret de la ré-
ponse à celle argumentation. Elles savent fort bien

que l'homme, ou plutôt l'enfant, ne commence pas
par le vocabulaire de la métaphysique. Il y a d'abord
l'éducation des sens et l'exercice de la perception

externe au moyen de laquelle l'enfant est initié à

l'intelligence de la parole, et par là insensiblement

au monde rationnel. Le lecteur lira avec intérêt, sur
ce sujet, un chapitre intitulé : Comment les enfants

apprennent leur langue maternelle par l'usage, dans
l'ouvrage de M. Deoéraxdo : Oc l'éducation des

puisqu'il paraît si contraire aux saines doc-
trines philosophiques. Je vois bien qu'on
rejette ce système, mais je no vois pas qu'on
le réfute, et c'est par là qu'il faudrait com-
mencer. Pour être en droit d'afiirmer que la

raison n'a pas besoin d'être enseignée pour
se constituer, il faut, ou démontrer qu'elle

se constitue en effet par une autre voie que
celle de l'enseignement , ou renverser la

théorie qui veut que cet enseignement soit

la condition »/;!c (/«rt «o;t de l'évolution do
la raison.

Nous avons dit que la raison ne se cons-

tiluait que par la perception des rapports.

Qu'est-ce qu'un rapport ? Ce n'est point as-

surément une chose matérielle qui puisse so

saisir par image ou se représenter en figure.

Le rapport est quelque chose de virtuel, de
métaphysique, qui échappe au sens et à l'i-

magination, et qui n'est ]K'rçu (jue par l'in-

telligence, quel que soit l'or.lre des choses
auquel il appartienne, mathématique, phy-
sique, métaphysique, moral, social ou poli-

tique. L'n rapport, même le plus simple en
apparence, est toujours complexe, car il est

essentiellement composé d'une action et

d'une réaction ; les deux termes agissent et

réagissent l'un sur l'autre et se pénètrent
jiour ainsi dire', tout en restant distincts.

.\insi, pour constituer, pour saisir un rap-
port, il est nécessaire de connaître d'abord
les deux termes entre lesquels il existe et

la part que prend chacun de ces termes à l'ao
tion commune. Mais pour cela il faut les

considérer séparément, puis dans l'influence

réciproque qu'ils exercent l'un sur l'autre,

indépendamment de leurs autres propriétés
ou manières d'être.

Comme on le voit , la perception d'un
rapport n'est pas un acte simple; elle né-
cessite plusieurs opérations successives qui
concourent à un même but. Il faut comparer
deux idées individuelles présentes à l'es-

prit pour distinguer ce qu'elles ont de sem-

sourds-muets. Yoy. plus loin un chap. de YLdiica-
tion progressive, par Mme Necker de S.vcf scre.

L'àme est passive avant tout, et ne peut point ne
pas l'être, puisqu'elle reçoit d'abord, et que sa réac-

tion toujours consécutive serait impossible sans

l'action préalable qui l'excite. Mais une idée méta-
physique n'est saisissable que par le terme qui l'ex-

prime, puisque c'est une généralisation ; comment
donc l'àme la saisirait-elle avant d'avoir compris le

mol qui la rend formelle ?

» Pour faire un homme intelligent , il faut une
fécondation intelligible, cl elle ne peut venir que du
monde intellectuel, par l'action d'une intelligence

obligée, pour parvenir jusqu'à l'esprit et à l'àme de
l'homme, de revêtir une forme acconmiodée à son

organisation, et ainsi de se faire souille, son et pa-

role, pour s'introduire par l'oreille et par l'ouïe. Par
la parole, et par elle seuli^nuMit, l'homme-esprit est

mis en commerce avec le monde des esprits. C'est

une nouvelle sphère qui lui est ouveite, et dés ce
moment, sa vie, en rapport avec tous les mondes,
excitée à la fois par toutes les espèces d'influences,

dans le corps, dans l'esprit et dans l'àme, pourra se

développer avec toute la plénitude et dans toute la

m.igniflcence de la nature humaine. » ( .M. l'abbé

B.vriAiN, Psychologie, etc., t. I". p. ôôL)
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blable et de différent. La comparaison sup-
pose rabstraclion, puisqu'il faut considérer
chacun des deux termes séparément, et

comme la généralisation n'est qu'un degré
particulier de l'abstraction, on voit que pour
la constitution d'un rapport, quelque sim-
ple qu'il soit, il y a néi essairement exer-
cice de la faculté d'ubstr-tire et de celle de
généraliser (VIO).

Parlons d'abord de l'abstraction.

L'abstraction est une opération toute ra-
tionellc, non-seulement sans moLièle dans
la nature, mais même agissant en sens in-

verse de la nature. Sans elle, l'homme se-

rait comme l'animal, qui ne profite point
de ses expériences et recommence sa vie à
tout instant au milieu de circonstances sem-
1 labiés. Elle a pour objet de diviser ce qui est

uni dans la l'éalilé, et elle suppose séparés
des termes qui ne peuvent subsister que
par leur liaison. Abstraire, c'est considérer
une partie séparément du tout, un élément
sans son composé , une qualité sans sa

^119) Pour mieux saisir l'idée de rapport ou de
relalioii , donnons un exeniple : soient A et B, deux
olijels dont j'ai les idées et que je compare : j'ac-

quiers une troisième idée, C, qui est le rapport perçu
entre tes premières. On demande où est l'objet de
ri,!ée C. Est-il dans A exclusivement? Non, sans
doute; car, s'il était dans A tout seul, l'attention

sulBrait pour l'y découvrir; il serait inutile de rap-
procher entre eux A et B, et de les comparer. Ou
ferait voir, par une raison semblable, que C ne peut
être exclusivement contenu dans B. Soutiendra-t-on
que C est une généralité complexe qui se partage
entre A et B, ou un troisième objet qui consiste

dans la réunion des deux autres? Mais l'iiypotîièsc

d'une réalité qui se partage et qui n'est entière dans
a!!cun objet, est trop absurde pour qu'il soit néces-
saire de s'y arrêter. Quant » laréunion de A et de B,

elle n'est ici qu'une juxtaposition, qui ne peut créer
aucunj réalité distincte des deux objets réunis. Les
relations ne correspondent donc à aucune réalité qui
soit exclusivement leur objet; elles ne sont que des
points de vue sous lestiueis l'intelligence considère
plusieurs choses ii la fois : elles ont hors de nous
une occasion, un fondement; elles n'ont pas d'objet

proprement dit. Ce raiso;inenient est d'une exacti-
tu te matbématiqiie, et ses conclusions peuvent s'é-

tendre a:ix idées générales, qui ne sont au fond que
des collections d'idées relatives.

(120) I Cette théorie de la formation de l'idée

abstraite suppose une observation active capable
d'établir et de saisir des rapports communs et de
les nommer. Or, ici, ce qu'il est important de sa-

voir, c'est s'il serait possible à l'observateur de déci-

der que telle ou telle couleur est celle de l'objet, s'il

ne possédait pas déjà un sysièuie (içclassiricalion des

couleurs ; c'est de savoir s'il lui scrnil pi^sible d':i|>-

pliquer tel ou tel nom, s'il ne pusséilail pas iU''-i\ une
nomenclature des couleurs. Cette dernière questi(ui

suffit pour résoudre le problème ; car personne n'i-

gnore que la conuaissance des mots est antérieure,

chez les hommes, a toute opération dont ils puissent

se rendre compte, .\iusi, un Français dira c'est blanc

Cl non pas album est; et de même chacun, selon la

langue qu'il a apprise. Personne n'ignore que, chez,

l'enfant, le signe est antérieur de longtemps au mo-
ment où il peut l'exprimer. (M. Bcchez, Traité com-
Vl<i de philoiophic, t. 1", p. 223.)

(121) Tant que nous concevons le mode dans un
suj;t déleruiiné, on ne peut pas dire que l'idée que
nous en avons soit actuellement abstraite. Si je dis :

ce (luvat est blanc, l'idée exprimée par le qualilica

substance, un effet sans sa cause, une con-
séquence sans son principe, etc. Ainsi , dans
le monde physique, l'esprit peut, par abs-
traction, détacher d'un corps qu'il observe
l'étendue, la figure, la couleur, la densité,
la pesanteur, sans s'occuper des antres mo-
dalités de la même sulistance (i20). L'abs-
traction vient ainsi donner nue i)ase anx
combinaisons de la raison, individualiser les

qualités qu'elle a isolées et leur prêter une
existence propre et indépendante ('i-il).

L'abstraction s'exerce sur les phénomènes
internes al)solument de la même manière
que sur les phénomènes sensibles. La cons-
cience remplit dans le monde psychoIo;^i-
que l'office que remplissent les sens dans
le monde matériel. Elle saisit un à un les

modes de l'esprit, comme ceux-ci saisissent

une à une les modalités de la matière. Elle

isole du moi les sentiments, les idées, les

volitions ; elle les tient séparément sous le

regard de l'âme, pour les examitier, les dis-

tinguer, les caractériser ; elle leur attribue

lif est une partie intégrante de celle exprimée par le

substantif. Mais si, dégageant ce mode, le concevant
à part, je le transforme en substance, et si, à pro-
pos du cheval blanc dont je parlais tout à l'heure,

je dis la blancheur, l'animalité, etc., mon idée de-
vient rédlement abstraite; ainsi détachée de la no-
lion complexe qui la comprenait d'abord, elle de-
vient un nouveau tout inlelleetuel qui ne sera appli-

cable hors de moi qu'à une portion de réalité.

I Celte dernière opération, dit M. Gourju, est in-

dispensable; sans elle, le travail de l'abstraction res-

terait toujours enfermé dans les limites du particu

lier; car c'est une loi de noMe intelligence, que nous
ne puissions avoir ou du moins conserver aucune
idée sans un signe sensible qui lui soit étroitement

uni. Or, tant qu'il s'agit de la couleur de tel ou h\
corps, d'un phénomène particulier, l'idée de ce phé-
nomène a sou signe dans le phénomène lui-même.
Mais s'il s'agit d'une couleur consitiérée en général,

et par conséquent abstraction faite de tout corps
déterminé, il faut nécessairement un mut pour servir

de signe à l'idée générale et lui donner de la consis-

tance dans l'esprit.

« il est clair, d'après celte explication, que tous

les mots d'une langue, à l'exception des noms pio-

pres, désignent des points de vue considérés d'une

manière abstraite et générale. La diversité des points

de vue produit la diversité des espèces de mots.
€ Les langues ne seraient même possibles à aucun

degré sans l'abstraclion. Le langage , en eifet, se

compose de propositions , et toute proposition ex-
prime au moins trois choses séparément : le sujet

dont on parle, sa manière d'être, et le lien de l'un à

l'autre. Toute proposition repose donc sur trois

abstracli<uis au moins. •

L'abstraction est à la sensation ce qu'une pièce

d'or est à une multitude de petites pièces de mon-
naie, et le langage opère sur les sensations comme
l'algèbre sur les qnanlités.

« Lorsque je passe devant un troupeau de mou-
tons, dit -M. Degérando, ils me paraissent Ions sem-
blables, quoique la bergère qui les conduit sache

fort bien les distinguer et les reconnaître. Le sys-

tème des êtres est, pour l'homme sauvage, comme le

troupeau de moutons pour le voyageur qui le ren-

contre; le philosophe est la bergère qui seul le besoin

de les étudier de plus près, parce qu'il connaît l'in-

fluence qu'il peut exercer sur eux et la liaison qu'ils

peuvent avoir avec son bonheur. « (Ocs siijnes et tU

l'art (le penser, t. II. p. 21.

t
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une cxislonce jn'opre. Si l'objcl n'était ]);is

aiiisi réduit à ses éléments les plus simples
,

si le retJ,anJ de l'esprit ne se concentrait pas

sur chacun d'eux pour faire rejaillir sur
l'ensemble la lumière qui éclaire successi-

vement les jiarties, nous ne saisirions les

choses que d'une vue synthétique, vague,

confuse, véritable chaos, (jue le travail de
l'analyse et l'abstraction ont pour but de dé-
brouiller.

Le nombre des abstractions auxquelles
donne lieu la décomposition des idées sensi-

bles est jiresque au-dessus de nos calculs.

Il est cependant un terme auquel l'analyse

l'St forcée de s'arrêter. On arrive enfin à des
éléments simples qu'on essayerait en vain

de résoudre. Telle est
, i)ar exemple, l'idée

de l'unité numérique, celle de l'Arc; telle

est l'idée générale de l'espace et de la

tlurée.

L'homme, reposant en quelque sorte dans
le sein des idées sensibles, comme dans
l'élément oii l'avait placé la nature , aper-
çoit au-dessous de lui tous les degrés de
l'abstraction, au-dessus de lui tous les or-
dres de composition, et descend aussi faci-

lement aux uns qu'il s'élève aux autres.

Mille rapports s'établissent entre nos con-
ceptions, jusque-là isolées et indépendantes;
ces rapports, ejnbrassant par leur puissance
toute l'étendue du monde idéal, en tirent

les éléments du chaos informe clans lequel
ils étaient ensevelis , fixent à chacun sa
jvlace, et du sein de cet amas confus de ma-
tériaux assemblés au liasard et entassés
.sans ordre, nous voyons s'élever subitement
une pyramide réj,ulière et majestueuse

,

dont la base s'étend sur l'univers entier et

dont la cime semble se perdre dans les

cieux.

Sans le flambeau de l'analyse et de l'abs-

traction, que serait h nos yeux ce vaste uni-
vers ? une vision sans bornes où l'œil ne
discernerait rien, ténébreux labyrinthe sans
fil conducteur pour en reconnaître et en
suivre les mystérieux détours. Qu'est-il au
contraire pour la science ? C'est un magni-
fique ensemble, harmonieusement combiné,
de fonctions et de buts, de phénomènes et

de lois, d'effets et de causes, dans lequel
chaque chose a son nom, sa place, ses rela-

tions, sa fin, ses conditions d'existence, où
le visible s'explique par l'invisible, le parti-

culier par le général, le contingent jiar le

nécessaire, où le savant peut avec d'autant
plus de certitude appli({uer ses calculs anti-
cipés, que l'observation a plus profondé-
ment analysé la nature, pénétré dans le se-
cret de ses opérations, discerné les êtres,
étudié leurs actions 'et réactions mutuelles,
et déterminé les rapports de diflerence, d'a-

nalogie, de succession, d'antériorité, de dé-
pendance, de coordination et de causalité
qui existent entre eux. Et la science n'est

ainsi et ne peut être, à cause de l'intelligence

finie et limitée de l'homme, qu'une série

progressive d'abstractions [larlielles et de
connaissances acquises une à une. Le regard
seul de Dieu est une synthùse infinie (jui

embrasse dans son immensité et par un seul
acte, éternel comme lui, tous les êtres

,

tout('s leurs qualités, tous leurs rajip(jrts,

en un mot toutes les vérités, ainsi que la

liaison, l'enchaînement et l'ordre qui les

unissent-.

Nous avons dit que la perception du rap-
jiort .sup|)osait l'exercice de la faculté de gd-
iicnilisiiiion.

Qu'est-ce que'générali.ser , ou qu'est-ce
que la généralisation ? La généralisation est
un degré particulier de l'abstraction : géné-
raliser, c'est considérer un phénomène, un
point de vue, en le séparant de l'être en qui
on l'a observé; L'esprit humain a trois

moyens de généraliser, et à ces trois moyens
correspondent trois sortes d'idées générales
qu'il est important de bien distinguer.
Le premier mode ou moyen de générali-

sation, c'est l'extension d'une notion abs-
traite à toute une collection d'èlres ou de
faits. Lorsque l'expérience, éclairée y.sv la

comjiaraison, nous a fait voir un certain
nombre d'individus semblables , l'idée de
leur ressemblance nous conduit à ranger
dans la même classe ou catégorie, et à dési-
gner par un même nom tous les êtres qui
nous apparaissent avec les mêmes qualités.
Il en résulte l'idée d'une ou de jilusieurs
qualités communes à un certain nombre d'ê-
tres. Ainsi, lorsque nous sommes en posses-
sion de l'idée de végétal, tous les végélaux
que nous voyons cessent d'être pour nous
de simples individus, pour se montrer sous
un point de vue commun, qui n'est autre
chose que l'idée du rapport ou de la ressem-
blance qui existe entre eux. Supposons
qu'un naturaliste soit parvenu à étudier sous
ses divers aspects chacune des plantes qui
croissent, je ne dis pas sur la surface ou
globe, je ne dis pas même sur celle de la

France, mais seulement dans l'étendue do
quelques kilomètres carrés ; supposons qu'il
les ait toutes observées, palpées, mesurées,
qu'il lésait toutes étudiées en particulier et
dans leurs qualités internes, et dans leurs for-
mes intérieures, et dans toutes les circonstan-
ces de leur production, de leur développe-
ment, et dans leurs moiies de germination, de
floraison, de fruclihraiion, en un mot, dans
tous les accidents de leur existence, (jue pas un
seul brin d'herbe n'ait échapjié à ses regards,
que pas un seul des phénomènes qui s'y rat-

tachent ne lui soit resté ignoré ; s'il n'a un
lien pour les unir, un système pour les

coordonner entre elles, que fcra-t-il de tous
ces amas d'observations et d'expériences?
Que lui servira-t-il d'avoir enla.^sé les faits,

multiplié les recherches ? Que connaîtra-t-il

en définitive de tant d'objets sur lesquels il

aura épuisé le talent de l'investigation ? Que
restera-t-il dans sa mémoire de tant de no-
tions individuelles, isolées ? La dernière ob-
servation aura elfacé la précédente, parce
que nos souvenirs s'enchaînent et ne peu-
vent s'enchaîner qu'en vertu des relations

naturelles ou conventionnelles qui lient nos
conceptions. Ce n'est pas dans'l'étude des
êtres que consiste la science, maisdans l'é-
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tude lie leurs rapports. On pourrait obser-

ver la nature pendant des siùnles, et pour-

tant ne rien connaître de la nature. Mais en

comparant les productions naturelles les

unes avec les autres, l'esprit perçoit les res-

semblances qui les rapprochent, les diffé-

rences qui les éloignent. Ces ressemblances,

ces différences, il Tes généralise, et cette gé-

néralisation de certaines qualités communes
devient un type, un signe de reconnaissance,

au moyen duquel tout être ou tout phéno-

mène qui en portera Terapreinte sera dé-

claré, dès le premier abord, appartenir à

telle espèce ou à tel genre, à telle famille et

à telle classe, et avoir ainsi sa place marquée
dans l'ordre de la nature. Les objets de la

création ont été placés dans l'espace les uns
!\ côté des autres, non-seulement avec leurs

caractères propres et différentiels, leurs op-

positions et leurs contrastes, leurs ([ualités

spéciales et distinctives, mais encore avec

leurs analogies, leurs similitudes, leurs rap-

ports de nature, de substance et de forme.

Voilà l'œuvre de la Toute-Puissance créa-

trice. L'observation, s'attachant à ces carac-

tères particuliers, à ces propriétés commu-
nes, les distingue ou les assimile, les sépare

ou les unit, les dispose et les ordonne dans
ses combinaisons scientifiques, selon les

ressemblances ou les dissemblances que la

nature elle-même a mises entre eux; voilà

l'œuvre de l'homme ('»22).

Un second procédé de généralisation a

lieu lorsque, après avoir constaté la succes-

sion d'un certain nombre de faits suivant un
ordre constant, nous rattachons par la pensée

ces faits à une loi. L'idée de cette loi, pro-

duit de l'expérience et de l'induction, est

une idée générale par laquelle, étendant un
phénomène observé dans un sujet à tous les

points de sa durée et à tous les objets sem-
blables, nous lui attribuons une stabilité et

une généralité qui dépassent les limites de

l'observation actuelle ; de sorte que, lors-

que les mêmes faits, ou des faits analogues,

(422) n n'y a point de science de l'individu ou de

ce qui passe , mais seulement du général on de ce

qui subsiste : les lois des êtres, voilà le véritable

oltjet de toutes nos investigations intellectuelles. Il

est vrai que ces lois s'accomplissent dans les indivi-

dus, et ne sont saisissables pour nous que dans le

cercle de ces réalisations particulières ; mais l'ob-

servation ne peut nous servir de point de départ pour

nous élever aux généralités, que si d'abord les indi-

vidus se trouvent classés, et qu'ainsi de l'observation

de quelques-uns nous puissions légitimement con-

clure ou induire à la classe tout entière. Les classi-

(ic.uions sont donc le travail premier de toute

science.

BulTon commença à écrire sur l'histoire naturelle

des animaux sans avoir étudié en particulier les

animaux qu'il ne connaissait pas. Qu'en résulla-t-il ?

que, ne pouvant s'élever sur ce sujet aux idées gé-

nérales, il méconnut les rcsscrablances naturelles des

animaux qui les réimisscnt en genres, en familles et

en classes, et fut obligé de les décrire pèle-mcle,

sans ordre et sans classilication, c'est-à-dire sans

idées générales.

Non-seulement ce grand génie fit cette faute, mais

il en lit une plus grave encore : ce fut de se moquer

de la classilication de Linné, qu'il ne comprenait pas.

se reproduisent, nous ne les considérons
plus comme des phénomènes isolés, mais
nous les expliquons et les unissons dans
notre pensée, comme des ca? particuliers,

comme des manifestations individuelles de
la loi générale antérieurement conçue.

Enfin, il est des princijies absolus et uni-
versels cjui dominent toutes les données de
la perception et ne peuvent jamais se réduire
à l'individualité : telles sont toutes les no-
tions générales qui appartiennent à la raison

intuitive. Ainsi l'idée du rapport nécessaire

qui lie tout le monde à une substance, tout

changement à une cause, toute existence au
temjis, tout corps à l'espace, est une idée
géné'rale qui est vraie partout et toujours, et

(jui se distingue essentiellement des deu\
premiers genres de g.éné;aiisjraTâi en ce quy
Vidée d.e classe et l'idée inductive sont expé-
riuientales, contingentes, tandis que la no-
tion intuitive est immédiate, nécessaire et

universelle (123).

Il importe essentiellement de distinguer
les idées universelles qui sont absolues, né-
cessaires , objectives , telles que Vétre , le

temps, Vespace, la cause, la substance, des
notions générales, qui sont relatives, contin-
gentes, subjectives et sans objets réels. C'est

parce que cette distinction n'avait pas été

bien marquée que s'éleva au moyen âge la

fameuse querelle des réalistes et des nomi-
naux. Ceux-ci, préoccupés des idées géné-
rales, qu'ils appelaient universaux [unirer-
salia), soutenaient avec raison qu'elles étaient

sans objets réels ; mais comme ils n'en sépa-
raient pas les idées universelles, leur asser-

tion devenait fausse quand ils retendaient à
ces dernières. Les réalistes, au contraire,

préoccupés des idées universelles absolues,

affirmaient avec raison qu'elles correspon-
daient à des réalités; que le temps, l'espace,-

la cause, la substance existaient réellement.
Mais quand, par suite de la même confusion,
ils appliquaient cette même affirmation aux
idées générales d'espèces , de genres , de

Aussi, tandis que les naturalistes se sont efforcés de
conserver, en la perfectionnant, la classilication de
Linné, il ne s'en est pas trouvé un seul pour suivre
le plan adopté par BulTon. Il est fâcheux que l'il-

lustre auteur ait décrit les animaux un à un; car
personne n'eût traite avec plus d'avantage que lui

les hautes généralités de la science, s'il en avait
connu les particularités lorsqu'il entreprit d'écrire

son Histoire naturelle.

(425) Les notions intuitives ou idées ralionnell-^s

générales ne sont susceptibles d'aucun perfectioiine-

ment par l'étude, puisqu'elles sont le fond même de
notre intelligence, et qu'elles sont fournies par, des
jugements nécessaires et universels.

Les lois sont exprimées par des propositions, tan-

dis que les genres et les espèces sont exprimés par
des mots seulement.

Les hommes en qui l'intelligence est réduite à la

recherche des choses indispensables à leur existence

malérielle, possèdent un pelit nombre d'idées géné-
rales. Ce nombre s'accroît avec l'instruction. Il peut

ainsi varier, depuis une centaine d'i.lées, qui parais-

sent indispensables à la vie humaine la plus gros-

sièrement limitée, jusqu'à cinquante mille, et peut-
être davantage.



-os LAN D'ANTHUOPOLOGir. LAN 71f.

classes, el aux iilées abstraites de modes ou

de rapports, elle devenait tout aussi erronée,

et leurs adversaires triomphaient. Mais ces

derniers, poussant leur propre opinion jus-

qu'à l'excès, prétendaient que ce n'étaient

pas même des idées, et qu'il n'y avait là que
des noms (flatus vocif). De là leur désignation

de nominaux. Abailard soutenait, contre eux,

que c'étaient au moins des conceptions de

notre esprit, et fonda l'opinion mitoyenne
des conceptualistes. Mais la théorie hypothé-

tique des idées admises comme intermé-

diaires entre les choses et l'esprit, et véri-

tables objets des perceptions, rendait alors

cette question insoluljle.

Nous avons cru devoir rappeler ces notions

élémentaires sur la nature du rapport, de
l'abstraction et de la généralisation de nos
idées, afin qu'elles fussent présentes à l'es-

prit du lecteur dans l'appréciation de ce qui

nous reste à dire pour l'exposition de la

thèse qui admet la nécessité du langage pour
la constitution de la raison.

Nos premières idées sensibles sont néces-
sairement composées , puisqu'elles repré-
sentent toujours des substances revêtues de
plusieurs qualités. Si nous observons exac-
tement nos premières idées intellectuelles

ou psychologiques, nous y trouverons le

même caractère de complexité. Car dans la

vie de l'intelligence, nous sentons toujours
plusieurs opérations concourir simultané-
ment à un but commun, ou tendre séparé-
ment à plusieurs fins différentes ; et la cons-
cience, qui nous révèle dans leur actualité

tous les phénomènes qui s'accomplissent au
sein du moi, ne peut nous donner distincte-

ment dès l'abord aucune idée simple sur les

faits inti-rieurs. Avant le travail de l'esprit

l't en général avant l'emploi des signes ins-

titués, la pensée, nécessairement complexe,
demeure donc entière et en cjnelque sorte

indivise dans notre esprit : par conséquent,
elle est primitivement vague et indétermi-
née. Comme tous les éléments qui la compo-
sent ont pris simultanément naissance, tous
aussi ils se retracent à la fois dans la cons-
science, qui ne reçoit de l'ensemble qu'une
impression vague et confuse. Cette sorte de
chaos de la pensée ])riniitive ne peut se dé-
brouiller que par l'analyse. Or le langage
qui isole nos modifications les unes des au-
tres par la succession de ses signes; le lan-
gage qui fixe chaque élément de la pensée,
et qui en rend le sentiment plus net et plus
vif, est l'instrument d'analyse le plus puis-
sant et le plus fécond. Quelques esprits,
trop fortement frappés de l'importance de la

paiole, n'ont pas craint de soutenir que sans
elle toute analyse de la ]iensée serait impo-:-
sible. Ils ont, selon moi, passé les bornes
de la vérité. Car enfin, si avant l'usage des
mots tout était confus dans l'intelligence,

l'homme serait incapable d'ajtprendre à par-
ler. Comment en ellVt réu,-;sirez-vous à lier

dans la tète d'un enfant un signe à un objet,

.s'il ne distingue déjà plus ou moins cet obj't

de tous ceux qui l'environnent, et du signe
même qui lui a été communiqué ? Il y a donc

des idées distinctes dans l'intelligence hu-
maine avant l'emploi des signes ; et puisque
l'hom.me ne peut rien di-tin;-;ui'r sans atten-
tion, |iuis'[ue tout acte fl'altention imjilique
une analyse ou décomposition de son objet,
il est évident que l'analyse a précédé l'usage
de la parole. Notre puissance d'analyse a été
étendue et perfectionnée, elle n'a point été
créée par le langage. Avant le langage, elle

était un instinct : le langage en a fait un art.

Entrons maintenant dans un examen jibis

circonstancié de l'influence du langage; cher-
chons jusqu'à quel degré l'intelligence hu-
maine aurait pu jiousser l'analyse sans le

secours des signes institués, quelles idées
elle aurait encore été ca[)able de se former
sur les substances, sur les modes, et sur les

rapports des modes aux substances, et si,

dans cet état, quelques-unes des facultés qui
nous distinguent des autres animaux ne se-
raient j.as demeurées inactives ou stériles.

Nos sens sont des machines à abstractions:
dans la perception des objets extérieurs, l'a-

nalyse s'opère par le moyen des organes. 11

est vrai que, quand la vue, l'ouïe, l'odorai,
le goût et le toucher ont séparé les couleurs,
les sons, les odeurs, les saveurs, puis enfin
l'étendue et la solidité, les sensations pro-
duites par ces diverses qualités, pénétrait
simultanément dans l'Ame , tendent à s'y

confondre en une seule impression géné-
rale. Toutefois, on ne peut nier que le mé-
canisme des sens ne soit d'un grand secours
pour l'attention, et ne lui permette de dis-
tinguer sans efl'ort les diverses parties d'une
impression reçue. Nous pouvons donc ac-

quérir des idées individuelles sur les objets
extérieurs indépendamment des signes de
convention. Contester ce pouvoir à l'honuiie,
ce serait le mettre au-dessous des animaux,
qui savent souvent mieux que nous recon-
naître et discerner les objets extérieurs. Mais
on peut établir jilusieurs espèces de distinc-
tion entre les idées sensibles :

1° elles peu-
vent être distinctes, parce que l'analyse en
a décomposé les éléments, parce que là com-
paraison a fait ressortir, parmi les rapports
particuliers qui les unissent, les difl'érences

précises qui les séparent; 2° elles peuvent
l'être dans l'un de leurs éléments, en raison
de la prédominance qu'un sens donne tou-
iours à ses impressions : ainsi, dans un chien
de chasse, la sensation d'odeur est si sujié-

rieure à toutes les autres, que souvent elle

lui suflit pour discerner les objets de ses

perceptions; 3° enfin, une idée peut être

distincte dans son ensemble, en raison de la

vivacité de l'impression qu'elle fait sur la

conscience : ainsi, quand l'Ame est fortement
émue à l'aspect d'un objet, elle l'embrasse
d'un seul regard avec tant d'énergie, qu'elle
croit encore le voir après qu'il a disparu. Ne
lui demandez i)as une descrijition détaillée

de cet objet : elle n'en a pas démêlé les qua-
lités diverses; mais l'image qu'elle en a con-
servée est si vive, qu'elle ne le confond avec
aucun autre et le reconnaît partout où elle

le retrouve. Il y a dans tous les esprits un
grand nomlire de ces id^es-imatjes qui n'ont
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jamais élé analysûes, et dont chacune dans
son ensemble se détache nettement sur le

fond de la conscience. Or il est évident que
pour établir une distinction entre ses idées,

l'animal n'a point en général recours à l'a-

naiyse de leurs éléments : ses moyens de
décomposition sont trop bornés; et il lui

serait trop diliicile de conserver les résultats

d'un travail analyticiue. Cliaiiue idée forme
en lui un' tableau dont la couleur générale

est nette et tranchée, ou dont un seul point

est vivement éclairé ; et c'est par l'énergie

de l'imagination ou par la finesse extraordi-

naire de quelqu'un de ses sens qu'il parvient

à distinguer les objets qui l'intéressent.

L'homme lui-môme s'attacherait peu aux dé-
tails, s'il était privé des moyens d'analyse

que lui fournit la parole. L'analogie nous
porte à croire que toutes ses idées ne se-
raient que des images et ((u'il ne saisirait

que des ensembles. Pour aller au delà d'un
sentiment général et en (pielque sorte sy/i-

thélique de ditlérence entre les choses (i:ii),

il faut étudier séparément les qualités qui
leur appartiennent, et comparer ces qualités

entre elles. Or la comparaison des qualités

ne produit aucun résultat net et précis, tant

que l'on n'est pas parvenu à les détacher lie

leurs sujets. Nous ne pouvons donc appré-
cier quelle serait, sans le secours du lan-
gage, l'étendue possible de notre connais-
sance, qu'en déterminant jusqu'à quel point
l'homme serait encore ca[iable d'opérer dans
les substances l'abstraction des modes.

Il y a deux espèces de noms pour expri-
mer les modes. Les uns, que l'on nomme
adjectifs en grammaire, nous les font voir
dans une relation de déjicndance à quelque
sujet exprimé ou sous-entendu. Tels sont,

par exemple, les mots solide, mobile, so-
nore, etc. Les autres, tels que les substantifs

abstraits solidité, mobilité, son, etc., nous
les montrent en eux-mêmes, indépendam-
ment de tout sujet, et les élèvent au rang des
substances. Nous concevons donc les modes
sous deux points de vue opposés; et cepeK-
dant un seul de ces points de vue nous est

donné par la nature. Car toujours la nature
nous fait voir les modes engagés dans la

substance. Le vert est dans la feuille, la blan-
cheur dans le lait, la rondeur dans le globe,
la iiesantcnr dans le coriis, etc. Le sujet et

li's qualités sont partout inséparables. Par
quel effort d'analyse l'espril a-t-il pu séparer
deux conceptions qui lui arrivent toujours
unies et (jui font partie d'un seul et même
tout ? Pour abstraire le mode de la substance,
il n'a pu se prendre aux objets. Les objets

(i24) Toutes nos impressions portent le nom tie

sentimenis, tant qu'elles demeurent obscures et con-
fuses; elles prennent le nom d'idées dés qu'elles

tomnicneeiit à devenir distinctes.

« L'animal ne réHédiil point sur les phénomènes
intérieurs; il sent : voilà tout. Les sensations se
succèdent en lui sans autre lien que l'unité de l'être

qui les éprouve. Elles ne deviennent point objet
;

c'est pouiquoi .il ne les combine ni ne les transforme,
les laissant ce qu'elles sont, de simples faits. N'en
serait-il pas ainsi, dans le woi luiiiiain, des faits de

n'auraient été qu'un obstacle, puisqu'ils nous
présentent toujours le mode dans un état de
dépendance nécessaire. Quand mon attention
se porte sur la blancheur du lait, je distingue
sans aucun doute cette modification, mais jo
ne la déplace pas ; elle demeure liée à la subs-
tance, et je ne l'aperçois que comme partie
dans un tout. Pouvions-nous espérer plus
de succès en agissant sur nos idées ? Mais en
réalité notre intelligence ne peut concevoir
ni mode sans substance, ni substance sans
mode. Une substance sans mode et un mode
sans substance impliquent contradiction. Or
notre esprit affirme quelquefois, jamais il ne
conçoit l'impossible. Le mode et le sujet ne
sont réels, ne sont même possibles qu'en-
semble ; ils se servent de complément l'un à
l'autre. Ce n'est pas assez de dire que l'on ne
peut penser au premier sans penser au se-
cond. Ce serait supposer qu'ils sont deux,
tandis qu'en réalité ils ne font qu'un et cons-
tituent comme deux faces corrélatives d'une
indivisible unité. Si toute séparation réelle

du mode et de la substance est absolument
impossible dans la pensée comme dans la

nature, les substantifs abstraits n'expriment
qu'une ap|)arence, et l'abstraction des modes
ne doit être consiilérée par le pliilosophe

que comme un phénomène artificiel produit
par l'emploi successif et distinct des signes
du !anj,age.

Examinons maintenant les jugements hu-
mains qui ont tous pour objet d'unir un
mode à une substance, ou de l'en séparer.
Suivant la plupart des philosophes, avant
d'ailîrmcr qu'un mode appartient ou n'ap-
partient pas à un sujet, il faut avoir discerné
le rapport de l'un à l'autre (.'t2o). On ne
perçoit ce rapport qu'après avoir comparé
ses deux termes. Pour comparer les deux
termes dont le jjremier est une idée de
substance, le second une idée de mode, il

faut, avant tout, que chacune de ces idées
soit isolée dans noire âme, soit posée à part
et en face de l'autre Mais puisque l'Iiomme,
privé du langage, voit toujours le mode en-
gagé dans la sulistance, et que les concep-
tions de ces deux éléments corrélatifs for-
ment dans la conscience un tout indivisible,

sans l'usage des signes institués aucune
comparaison ne peut avoir lieu : les trois

parties que l'on distingue dans le jugement
sous les noms de sujet , d'atlrilmt et de rap-
port, napparaissenl plus isolées; elles for-

ment dans la pensée une seule et unicpie
conception; et, si dans cette conception on
peut apercevoir trois faces ou trois points
de vue distincts, il est impossible d'en con-

conscience , lorsqu'ils sont encore isolés et qu'ils

n'ont point été soumis à l'activité léfléchie. (Jacques
BALMtïs, Pliilosoph. l'uiid., t. 1", p. 116.)

(•425) Toute idée de mode implique un rapport; cl,

dans la réalité intellectuelle, on ne pourrait liégager

le rapport de l'idée même sans détruire celle-ci. 11

y a, dans toute idée de mode même le plus simple,

deux éléments inséparables, l'impression produite

par son objet, et la conception d'un lapport quel-

conque qiii la détermine.
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sidérer un seul ailleurs que dans le tout in-

(iivisilile, où il est Cdiupris. Enlin, sans le

i<ingaj;;e, les parties du jugement ne se pré-

senteraient pas non plus dans un ordre

successif; cor ici la succession n'est pas dans
la pensée dont les éléments sont corrélatifs,

et par conséiiuent simultanés; elle est uni-

quement dans les ternies de la proposition

qui exprime les parties du jugement, non
dans l'ordre où l'csjjrit les forme, mais dans
l'ordre où il les distingue.

On aurait tort de s'imaginer que ce rai-

sonnement n'a qu'une valeur hypothétique
parce que, ])our en déterminer l'objet, nous
avons suii]ii>si'' ((ne lous nos jugements dé-
rivent (le la ((niiparaison. Les dernières ré-

flexions que nous avons faites sur la siniul-

tanéilé et l'indivisibilité des éléments qui
constituent le jugement dans l'esprit hu-
main sont des corollaires généraux de l'ar-

gument par lequel nous avions déjà prouvé
que sans le langage il est impossit)le d'abs-

traire le mode de la substance; elles sont

donc applicables à toutes les hypothèses que
le lecteur j)0urrait adopter sur la formation
de nos jugements. Si l'on admet que les lo-

giciens se soient mépris sur la nature du
jugement, et qu'il ne soit pas un résultat

de la coni])araison, il faudra le considérer
Ou comme une [lerception analytique des
qualités contenues dans un sujet soumis à

l'observation, ou comme une concejition

immédiate et synthétique de rapport, sug-
gérée par l'instinct rationnel. Or, quand le

jugement se forme par l'analyse des qualités

que l'on observe dans un sujet donné, d'a-

l)rès la nature même de l'opération, les mo-
des demeurent engagés dans la substance,

et l'indivisibilité des parties du jugement
est un fait nécessaire. Quand il est un i)ro-

duit immédiat de l'instinct, l'identitication

et la simultanéité des parties qui le cons-
tituent sont nécessairement impliquées dans
l'origine même qu'on lui assigne. Je dis

plus : l'acte du jugement instinctif semble
ne subir qu'à regret les modifications que
le langage a coutume d'introduire dans la

pensée. Il est rare que, dans la pratique, les

inspirations du sens commun nous pré-
sentent distinctement un sujet, un attribut

et un rapport; elles ont peine à se laisser

traduire en propositions, et une teniiance

naturelle les ramène toujours à la forme du
sentiment. Ainsi, dans quelque hypothèse
que l'on raisonne, dès que l'on fait alistrac-

lion du langage, on trouve toujours dans le

jugement une conception simple, dont les

faces sont réellement inséparables et se
montrent simultanément. Le lion n'a jamais
posé ici l'idée du moi, là l'idée de la force,

(426) < Nous ferons reni.irqucr que si tous nos
raisoiinemenls roulent , dans ce paragraphe, sur la

substance et le mode, c'est que lous'^ les objets de
notre pensée sont conçus sous le double point ^e
vue du sujet et de l'attribut, et par conséquent de la

substance et du mode. Celte corrélalioii entre dans
tons nos jugements et en détermine universellement

l;i forme.
4 .'^ueun jugement ne peut subsister dans l'espril
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(;t entre ces deux idées la notion du rapport
qui les unit; jamais il n'a dit en lui-iuèiiii-

successivement et en séparant ces trois cho-
ses : Je suis fort; il les a senties dans une
conception simiilo, qui est une dans sa na-
ture et triple dans ses asi)ects {V2(\}.

Pour confirmer ces vérités, faisons remar-
quer d'ailleurs que , en supposant que le

mode i>ût en réalité être conçu indépen-
damment de la substance, il serait impos-
sible de l'abstraire sans le généraliser. Tant
que je me représente, par exem|ile, le vert
délerminé d'une feuille, la blancheur par-
ticulière d'un mur, il doit paraître évident
que la feuille et sa couleur , le mur et sa
blancheur demeurent unis dans mon esprit.
Ici les idées de mode sont tellement engagées
dans celles de substance, qu'il y aurait
folie à vouloir se rappeler les unes sans les
autres. Qui serait assez insensé pour es-
sayer de se représenter les traits particuliers
d'un ami absent, sans éveiller aucune des
autres idées comprises dans la notion qu'il a
de sa personne? Tant que les modes restent
individuels dans notre pensée , nous les
concevons donc nécessairement dans les
substances qu'ils déterminent; mais, de
bonne foi , quand la nature n'offre à nos
yeux que des modes particuliers, diverse-
ment groupés entre eux et toujours attachés
à quelque sujet, croit-on que , sans le se-
cours de la parole, il fût possible de leur
ôter ce qu'ils ont de déterminé dans chaque
être, et de ne plus voir que ce qu'ils ont de
commun. Pour former la notion générale
de blancheur, il faudrait , les idées de pa-
pier, de lait, de toile, etc., étant données,
isoler chaque couleur particulière du sujet
auquel elle appartient, et des autres qualités
qui sont unies avec elle dans le même sujet ;

après cette première abstraction, contrariée
à la fois par les objets et par la nature de
la pensée, il faudrait comparer entre elles
les diverses couleurs, pour saisir ce qu'elles
ont de semblable et de différent, enfin con-
centrer exclusivement sa réflexion sur les
ressemblances qui les unissent. Je le dis

*ayec la plus profonde conviction, cette suite
d'efforts pénibles, combattus par un concours
de causes intérieures et extérieures, est au-
dessus de l'homme, dont la faiblesse ne se-
rait pas secondée par la puissance de la pa-
role. Ajoutons que sans le langage la mé-
moire n'aurait aucune prise sur l'idée gé-
nérale : car , dans cette hypothèse, l'idée
générale n'existe qu'à la condition d'èiro
réellement abstraite. Or, une idée abstraite
ne peut se lier à nos autres connaissances
sans (lerdre aussitôt son caractère; elle n'est
abstraite qu'autant que l'effort qui l'a créée

s'il n'est exprimé. En sorte que, sans le langage, l.i

raison serait une force réduite à l'inaction.
t La perception extérieure, dans l'animal, ne se

complétant par aucune idée rationnelle, ne va pas
au delà de la simple perception. Dans l'homme seul
elle existe à l'étal de jiijemen». Aussi l'homme seul
p;'ut dire ce qu'il voit. > (M, Gocrjc, op. cil
pag. t.M.)

23
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la retient dans l'isolement; Par conséquent,
liés que resprit cesserait d'agir pour la con-
server présente, elle disparaîtrait sans re-
tour , ou viendrait de nouveau se fondre
dans les idées individuelles d'où elie aurait

été tirée. Le langage est donc un support
nécessaire aux notions générales; sans lui,

elles n'auraient dans l'esprit ni consistance
ni fixité, et l'homme renoncerait bientôt à
créer péniblement des idées qu'il se sen-
tirait incapable de conserver {'r2~).

Mais n'est-il pas même permis de douter,
que le langage ait assez de vertu pour opérer
dans notre pensée des abstractions réelles ?

Ne trouvons-nous pas dans nos rétlexions

précédentes quelques raisons de penser,
que même dans l'homme qui fait usage de
la parole, les concepts généraux n'ont pas
une existence propre et vraiment indépen-
dante des idées individuelles , auxquelles
elles servent de lien ? Qu'est-ce qu'une no-
tion générale"? Une collection de ressem-
blances, perçues entre plusieurs substances
ou qualités déterminées, par conséquent un
rapport, un |>oint de vue pris entre des in-

dividualités. Or, peut-on concevoir une re-

lation, sans concevoir en même tempj des
termes, entre lescjuels elle existe? N'avons-
nous pas démontré déjà que le mode et la

substance étant corrélatifs ne peuvent exister
l'un sans l'autre, même dans la pensée"? Ne
résulte-t-il pas de là que le langage n'abs-

trait |)as réellement le mode de son sujet, et

qu'en exprimant par un terme à part clia-

cune des faces d'une conception essentiel-

lement indivisible, il éclaire successivement
chacune d'elles sans les isoler; qu'enlin il

se borne à distribuer la lumière de telle

sorte que chaque élément de l'idée la re-

<,:oit à son tour, tandis que l'autre demeure
dans l'ombre, sans cesser pourtant d'être

présenta la conscience"? Si tout rapport im-
plique nécessairement au moins deux ter-

nies, entre lesquels il est conçu, l'idée gé-

nérale, qui n'est qu'un ra|)port, ne peut
donc pas être conçue par elle-même, et in-

dépendamment de toute idée individuelle.

D'ailleurs l'esprit humain ne conçoit pas
l'impossible. J'avoue que nos idées' ne cor-
respondent pas toujours à des objets réels :

mais ce qui implitiue contradiction dans les

termes n'est rien même [tour la pensée.
Or, toute réalité est nécessairement déter-

minée. Donc il implique contratliction que
l'on conçoive l'indéterminé comme un tout

complet. Par conséquent l'idée générale, ne
représentant que des qualités indéterminées,

n'est possible qu'autant que nous en conce-

vons l'objet comme partie d'un tout déter-

miné, et ainsi elle est liée à une conception

.(427) On sait quel rôle immense Vanirmalion jonc

dans la slrucliirt! de la raison et du langage. Celle

opéralion est essentiellcmenl liée à l'idée de l'élre,

011 plutôt elle n'est que celle idée exprimée par un
fliol, le verbe, ou pai-ole par excellence. Le verbe

est ce qu'il y a de plus métaphysique dans l'enlen-

deinent liuniain; sans lui, la raison serait impos-
sible : ses perceptions, juxtaposées, ne se lieraient

iaraais ensemble, et ne formeraient (ju'un amas cou-

au moins confuse de ce tout, dont elle re-
])réseiite une partie.

Les faits viennent à l'appui de ces raison-
nements. L'anatomiste est obligé par la na-
ture même de la science qu'il étudie, de
chercher un fondement à toutes ses concep-
tionsdansl'observationd'un sujet individuel.
Pour se former une idée générale de l'orga-
nisation du corps humain, il doit fixer son
attention sur les qualités qu'il retrouverait
également dans tout autre sujet de même
esiièce. C'est par cette concentration de l'es-

prit sur des points de vue partiels, que l'in-

dividu qu'il observe ilevient à ses yeux un
type du genre. Ainsi dans l'anatomie, les

connaissances générales ne peuvent être
isolées et indépendantes; elles ont toujours
pour fondement, pour supi'Ort, la cfince].-

tion OU la vue d'un individu. Le même fait

se reproduit dans toutes les sciences phy-
siques. Jamais les délinitions ne sont intel-

ligibles par elles-mêmes : on ne parvient à
les comprendre, qu'en les appliquant à
quelque modèle que l'on imagine ou que
l'on a sous les yeux. Quant aux démonstra-
tions, on ne peut les trouver ou les apjiré-

cier que par le moyen des ex] éripuces; et

toute ex[)érience a [)our matière et pour
objet quelque individu réel. Quand on
aborde pour la première fois l'étude de soi-
même, on ne conçoit pas immédiatement
les phénomènes sous un point de vue géné-
ral : la réilexion se concentre sur des sou-
venirs, sur les impressions que les diffé-

rents actes individuels de la jjensée ont
laissées dans la conscience. La même néces-
sité de fonder les concepts ou les raisonne-
ments généraux sur quelque concept ou
type individuel, se manifeste plus claire-

ment encore en géométrie. Avez-vous à dé-
montrer un théorème : vous n'y parvenez
qu'à l'aide d'une ligure particulière et dé-
terminée. Je ne puis prouver ijue deux trian-

gles sont égaux quand ils ont un angle égal
compris entre des côtés égaux chacun à cha-
cun, sans avoir sous les yeux deux trian-

gles déterminés dans leurs angles et leurs

côtés, et dans lesquels je ne considère que
les points de vue nécessaires à ma démons-
tration. Si plus taril je me dispense quel-
quefois de tracer sur le tableati ties figures
individuelles, cela vient évidemment tle ce
qu'elles sont assez simiiles pour que l'ha-

bitude me permette de les concevoir dis-
tinctement. En effet, quand un théorème
ou un problème exige la construction d'une
ligure compliquée, pour reproduire la dé-
monstration d'une manière intelligilde, on
est toujours obligé de réaliser au dehors la

construction, au moyen de laquelle on y

fus, semblable à des ruines sur lesquelles règne le

silence el la mort. .Mais, munie de col instrument, la

raison réagit sur les perceptions qu'elle a reçues,

pour les eucbaiiier les unes aux autres, chacune se-

lon son aflhiité, rattachant au même centre d'unité

intellectuelle celles qui sont identiques, ou décompo-
sant par Tanalyse ce que le langage lui apporte
de compliqué, pour le ré luire à ses cotions élemcuT
taires.

. .
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est pTrvcnu. En rt^sumé, quelle que soit la

sc-ienoe que l'on étudie, on ne jieut, dans

le principe, comprendre ni les définitions

ni les raisonnements sans le secours de mo-
dèles ou exemi)les individuels, qui servent

de fondement ou de support aux concepts

généraux, que nous formons. L'objet qui

occupe l'esprit dans ses méditations géné-
rales ou scientifiques est donc toujours ou
un individu réel, considéré comme type du
genre, ou une idée individuelle, que l'on

envisage sous certains points de vue par-

tiels, et- dont l'application est généralisée

par le langage.
« Mais, dira-t-on, quand il serait vrai

que le défaut d'habitude fit une loi à l'es-

prit humain d'appuyer toujours dans ses pre-

mières études ses conceptions générales sur
<les idées individuelles, serait-il permis d'en
inférer que l'homme soit absolument inca-

pable de former des idées abstraites? Lors-

que notre intelligence s'est longtemps exer-

cée aux généralisations, la nécessité d'éclai-

rer l'abstrait par le concret ne cesse-t-elle

pas de se faire sentir? Ne voyons-nous pas

que peu à peu les conceplions individuelles

disparaissent, et que le raisonnenient s'em-
preint d'un caractère de généralité? » Pour
résoudre cette oljjection, profltons d'abord
de la concession qu'elle renferme. On avoue
qu'en abordant pour la première fois l'étude

des sciences, on ne peut comprendre Vabs-
trait que par le concret. Un tel aveu n'im-
plique-t-il pas nécessairement cette consé-
quence, (|ue jus(|ue-là l'homme n'avait en-
core formé aucune notion vraiment abs-
traite? Pourtant il fait usage depuis l'en-

fance de tous les noms communs, de tous
les substantifs abstraits qui entrent dans
les définitions ou dans les démonstrations
soumises à son examen. On peut donc par-

ler dix ans, vingt ans, toute sa vie même,
sans opérer une seule abstiaction réelle,

sans concevoir dans le général autre chose
qu'un élément, un point de vue, actuelle-

ment contenu dans l'individuel ; et par con-
séquent il est certain qu'au moins pour le

vulgaire, il n'y a rien de purement général
que les signes. Supposez maintenant un
homme livré depuis longtemps à des études
scientifiques; s'il applique son intelligence

à ijuelque sujet , qui jusque là lui soit

demeuré étranger, ne sera-t-il pas obligé
d'éclairer encore par des exemples les géné-
ralités nouvelles dont il veut acquérir la con-
naissance? Je conclus de là, qu'en tout genre
et dans toute hypotlièse, le raisonnement
ne paraît devenir indépendant des idées in-
dividuelles que quand une fréquente répé-
tition l'a tourné en habitude. Mais d'où lui
vient alors ce caractère apparent de géné-
ralité pure et abstraite? La raison en est,

selon moi, dans l'habitude, qui nous per-
met de détourner notre attention des iclées,

pour la concentrer sur des combinaisons de
signes, qui nous sont devenues familières.

Quand nous nous occupons de matières,
qui sont depuis longtemps l'objet de nos
études , nous cessons d'éveiller distincte-

ment les idées, et de chercher leurs rappelles

en elles-mêmes : nous nous laissons con-
duire par les nombreuses liaisons, précé-
demment établies entre les signes; et le

langage ordinaire devient pour le savant ce

que les caractères a-lgébriques sont pour le

mathématicien. Il n'est pas vraisemblable,
en effet, qu'un savant qui imj)rovise atta-

che actuellement à tous les mots, qu'il pro-
nonce , un sons distinct et précis. Voulez-
vous une preuve de l'obscurité actuelle de
ses idées? arrêtez-le sur un mot quelcon-
que, et demandez-lui de le définir : il sera
forcé de réfléchir un moment avant de vous
répondre; il retrouvera très-vite les élé-
ments de sa définition, mais il lui faudra
les chercher. Puisque dans nos raisonne-
ments habituels les idées i.^e sont pas actuel-
lement distinctes pour la conscience, nous
n'apercevons pas non plus actuellement les
rapports qui les unissent. Notre esprit se
renferme donc alors dans des combinaisons
verbales , auxquelles il attribue par habi-
tude le caractère de la vérité. Ce qui achève
de confirmer cette assertion, c'est que, si
d'aventure il nous échappe, soit en parlant,
soit en écrivant, quelque proposition, dont
la nouveauté puisse nous étonner, nous sen-
tons aussitôt s'arrêter ce mouvement do
combinaisons verbales; notre esprit, re-
montant brusquement des signes aux idées,
réveille celles-ci plus distinctement, et vé-
rifie par leur moyen la relation inusitée
qu'il n'avait d'abord établie qu'entre les
mots. Ainsi il demeure démontré que les
concepts généraux sont toujours liés dans
notre pensée à quelque idée individuelle,
puisque tout raisonnement qui cesse de
s'appuyer sur des types ou sur des exem-
ples particuliers, revêt un caractère en
quelque sorte algi^brique, et se renferme
dans des combinaisons rapides de signes
associés par l'habitude.
Examen des objections qui peuvent éti »

dirigées contre le nominalisme. — En raison
du lien de dépendance qu'elle établit entre
la généralisation et le langage, l'opinion qui
vient d'être développée a reçu la qualifica-
tion de noiinnalisnie. Nous croyons ferme-
ment que, réduite à ces justes proportions,
elle a en sa faveur la double autorité des
faits et de la raison. L'importance de la
question, la conviction profonde et déjà an-
cienne, qui nous attache à la solution que
nous avons présentée au lecteur, nous font
un devoir et un besoin de combattre de
toutes nos forces les préjugés dont le nomi-
nalisme est l'objet. Nous allons, dans ce but,
soumettre à une discussion franche et com-
plète toutes les objections que les philoso-
phes dits concepiualistes peuvent diriger con-
tre lui.

L'o|)inion des conceptualistes peut se ré-
sumer dans ces deux propositions : 1° c'est
par la comparaison des idées individuelles
que l'intelligence forme les notions des gen-
res et des espèces

; mais ces notions une fois
formées ont en nous une existence propre
et indépendante; elles sont des concepts
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purs de ienteiuleineii! ; 2 iiiiiiii|uu le langage

soit d'un très-^rand secours dans la forma-

tion des idées générales , on a tort de s'ima-

giner que, sans l'usage des signes institués,

l'homme serait entièrement incapable de

s'élever jusqu'à la généralité; ici, comme
dans les autres actes de la pensée, le langage

otfre d'utiles ressources, il n'est pas une
condition absolument nécessaire.

1° En faveur de la première de ces deux
propositions on invoque le témoignage de
l'expérience et du sens intime. « On est

sans doute forcé de reconnaître que les no-
lions çénéi-ales ont leur source dans les

idées individuelles, qu'elles ne sont dans
le principe que des rapports perçus entre

plusieurs individus déterminés, et qu'un
raison de cette origine même ces rapports

se montrent quelquefois engagés dans les

termes individuels dont la comparaison nous
Jesa révélés. Nous accordons, par exemple,
que le nom général dhouune peut agir sur
] imagination ou sur la mémoire, et réveil-

ler le souvenir de quelque individu de notre

espèce. Mais, si nous cédons en ce point

au témoignage de l'expérience
,
pourquoi

,

sous l'empire de raisonnements j)énibles et

forcés, les noniijiaux refusent-ils d'ajouter

foi aux révélations de leur conscience, lors-

qu'elle leur découvre en eux-niômes l'exis-

tence de concejitions purement abstraites?

N'est-il pas évident qu'en employant des

termes généraux, souvent nous attachons

un sens précis à nos paroles, et que pourtant

l'objet exprimé exclut dans notre pensée
toute détermination particulière? Ne pou-
vons-nous parler de l'homme, de la vertu,

du vice sans nous représenter un homme
petit ou grand, blanc ou noir, etc. ; sans voir

dans la veru un atte de prudence ou décou-
rage, etc., dans le vice un acte de témérité

ou de lâcheté, etc. ; en un mot, ne nous ar-

rive-t-il pas nulle fois de concevoir l'homme,
la vertu, le vice sous un point de vue pure-
ment abstrait? Il y a donc sans contredit

des circonstances où la généralité se montre
à l'état d'abstraction pure et dégagée de tout

mélange avec nos idées individuelles. De-
vant ce témoignage de la conscience, tous
les raisonnements des nominaux ne sont

plus que de laborieux sophismes dirigés

contre un fait doiït la certitude est immé-
diate et universellement reconnue.

2" « Il serait assez étrange d'ailleurs qu'il

n'y eût dans l'inteiligentx' que des idées

individuelles, cpiand ou sait que le langage
n'exprime dans les objets cjue ce qu'ils ont

de semblable ; que le fonds de toutes les

langues consiste dans les noms communs de
substances et d'attributs, et que les noms
propres n'y sont qu'un accessoire introduit

par exception. Par(pielle singulière bizarre-

rie l'homme aurait-il fait de la généralité

l'essence du langage, s'il ne l'avait pas sentie

dans sa jiensée? Pour être exprimés, les

{jfjnres doivent exister ou dans les choses
ou dans l'esprit. Or ils n'existent pas dans
lus choses, on l'a démontré contre les réalis-

tes. Il faut donc reconnaître en eux des

concepts de l'entendement. Aulremeni les

termes généraux seraient vides de sens, puis-
qu'ils ne répondraient plus a rien, soit en
nous, soit hors de nous. »

3° « Pour appuyer leur paradoxe, les no-
minaux prétendent en vain que le savant
raisonne sans idée comme l'algébriste; qu'H
n'est dirigé que par des associations de
signes, et qu'ainsi la vérité scienliti(iue est

renfermée dans des combinaisons purement
verbales. En se laissant entraîner jusqu'à
ces étranges assertions, ils ont ouvertement
trahi l'absurdité de leur hypothèse. La vé-
rité réside dans les idées et dans leurs rap-
ports entre elles ou avec les clioses; elle est

indéi)endante de toute convention : c'est la

dégrader et la détruire que la placer dans
les mots. Que Hobbes, qui n'admet en nous
que des sensations et qui dépouille impitoya-
blement l'esprit humain de toutes ses ri-

chesses intellectuelles, ne voie dans la vé-
rité générale qu'une liaison de signes opérée
jiar le verbe être, il est d'accord avec
lui-même. Vous qui faites profession d'une
doctrine plus noble, laissez-lui avec son
grossier sensualisme la conséquence absurde
qu'il n'a pas craint d'en tirer 1 »

Passons maintenant à la seconde proposi-
tion des conceptuaiistes, et résumons toutes
les raisons qui tendent à prouver que le

langage n'est pas absolument nécessaire à
la formation des idées générales.

1° « On ne peut nier que l'analyse ne soit

antrieure à l'euqiloi des signes, puisque
sans analyse il n'y aurait pas d'idées, et que
sans idées on n'aurait rien à exprimer. La
jionsée est donc nécessairement antérieure
au langage, et ainsi les idées générales exis-
tent dans l'esprit avant les signes institués.

La parole jieut les rendre plus distinctes,

les imprimer plus profondément et les lixer

d'une manière plus durable dans la mémoi-
re; mais elle les suppose toujours dans
l'intelligence. Autrement il faudrait admet-
tre que nous pouvons constituer un signe
sans avoir conçu préalablement la chose
signifiée.

2" « A entendre les nominaux, on serait

tenté de s'imaginer que la généralisation
est une oiiération aitiiicielle et forcée. Pour-
tant l'expérience ]irouve que cette œuvre,
dont la difficulté prétendue effraie leur ima-
gination , est quelquefois simple, aisée, na-
turelle. Ne sait-on pas en etl'et, que l'homme
qui observe peu est sujtout frapjié des res-
semblances qui existent entre les objets,
et que les dilférences échap|)ent à son pre-
mier examen? Si la ressemblance est ce
(lu'il y a de plus saillant dans nos idées in-

dividuelles, comment est-il donc si pénible
jiour l'esprit d'écarter des ditférences qui
s'elfacent d'elles-mêmes? Quand j'observe
la blancheur du lait, du iiapler, de la toile,

ne suis-je |ias à jjcu près identiquement af-

fecté? Ai-je beaucoup à retrancher de mes
idées individuelles pour en former une qui
soit applicable tout à la fois à la toile, au
lait et au papier? Ces généralisations faciles

ne paraissent pas môme hors de la portée
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tles animaux. Un L-liioii de cliasse annonce
par des signes distincts Kespèce de gibier
dont il a trouvé la i)iste. N'y a-t-il pas alors

en lui quelque chose de tort apiirochant
d'une idée générale? On cite mille traits

qui dénotent dans les animaux une éhauclie

de raisonnement. Or comment pourraient-
ils atteindre la limite oii le raisonnement
commence, s'ils n'avaient au moins entrevu
ee qu'il y a de commun entre les idées indi-

viduelles qui leur sont familières?
3" « Pour sentir combien le nominalisme

exai^ère les difficultés de la généralisation,

il suilit d'observer un moment cet acte de la

pensée dans les enfants. Les premiers noms
qu'ils apprennent n'ont pour eux, dans le

principe, qu'un caractère individuel. Le mot
arbre ne désigne d'abord pour un enfant
que le végétal qu'on lui a montré en pro-
nonçant ce mot. Mais avec quelle prompti-
tude il sait en faire une application géné-
rale ! Qu'un autre végétal s'offre à ses re-

gards, il n'en demandera plus le nom ; il lui

a])pliquera aussitôt celui dont vous l'avez

luis en possession, et il répétera ce même
nom en présence de tous les arbres qu'il

rencontrera. Or expliquez-nous comment
l'enfant à peine pourvu d'un seul signe en
fait immédiatement usage pour généraliser
.ses idées. Quoi 1 avec un seul mot il va en
une minute former un concept général ; et

avant la possession de ce puissant talisman,
il ne pouvait encore concevoir que des phé-
nomènes individuels? Franchement, vous
attribuez là au langage une vertu trop mira-
culeuse, et il me semble plus naturel de
[lenser que cette brusque application des
l)remiers signes à plusieurs objets sembla-
bles est le résultat d'une faculté spéciale

qui agit par elle-même et indépendamment
de la parole.

4° -< Que les mots servent à séparer d'une
manière plus nette le sujet de ses moditica-
lions, nous sonnues disposés à l'admettre;
mais ce n'est point en eux qu'il faut cher-
cher l'origine de la distinction fondamentale
établie entre les sujets et leurs attributs.

Supposez qu'un sourd-muet sans éducation
tienne dans sa main un morceau de cire et

lui donne successivement les formes d'un
tube, d'un globe, d'une jiyramide, etc., l'ob-

jet n'est-il jias toujours le môme à ses yeux
et n'en a-t-il pas vu les diverses transforma-
tions? Identité, variation, voilà ce que nous
distinguons en toute chose, indé[iendaœ-
ment du langage. Or ce qui demeure est la

substance, ce qui varie c'est le mode. 11 est
donc impossible de ne pas distinguer le

mode de la substance à l'occasion des chan-
gements ou des phénomènes qui se repro-
duisent partout à nos yeux.

5° « Ce que nous venons de dire de la

substance et du mode peut s'appli([uer à

toutes les conceptions du sens commun. Il

n'en est jias uneseulequi ne se manifeste dans
l'honunc dès les premiers jours de sa vie.

L'inspiration n'attend pas, pour nous éclai-

rer, les lentes analyses de la réflexion, les

tardifs secours du langage; elle fait surgir

dans nos âmes immédiatement et par sa

seule vertu les notions fondamentales de la

substance, de la cause, de la durée, de l'es-

pace, du lini et de l'infini. S'il est vrai, que
l'action du sens commun soit antérieure à

tout emploi des signes institués, et qu'elle

marque ses produits du caractère de l'uni-

versalité, comment pouvez-vous soutenir

que, sans le secours des signes institués,

l'homme serait réduit à un petit nombre d'i-

dées individuelles. »

Nous avons laissé les adversaires du no-
minalisme produire librement toutes leurs

raisons sans les interrompre. En mêlant nos

critiques à l'exposé de leurs arguments,
nous aurions craint d'aftiiiblir l'impression

que le conceptualisme est capable de pro-
duire sur les esprits. Quelque vive qu'ait

pu être cette impression sur le lecteur, j'es-

père qu'il voudra bien suspendre son juge-
ment et écouter noti-e réponse avec impar-
tialité. Reprenons successivement tous les

raisonnements de nos adversaires, nous
parviendrons peut-être à prouver qu'il n'y

en a pas un seul qui soutienne l'examen.
1" En ce qui concerne la première propo-

sition, on peut écarter d'abord les deux
derniers raisonnements des conceptualistes,

en montrant que l'opinion des nominaux
y est dénaturée en elle-même ou mal atta-

quée dans ses conséquences. Pour être ex-
primés, les genres, a-t-on dit, doivent exis-

ter dans les choses ou dans l'esprit. Or ils

ne sont pas dans les choses : donc ils exis-

tent dans l'esprit; et, par conséquent, l'o-

pinion des nominaux est fausse. Prenez
garde; vous vous hùtez beaucoup trop de
conclure contre nous. Nous ne nions pas

l'existence des genres dans l'esprit humain :

nous savons fort bien que les mots qui les

expriment ont un sens, et qu'ils expriment
une concei)tion réelle. Seulement, il nous
semble que cette conception n'est ni isolée,

ni indépendante, qu'elle n'est qu'un point

de vue pris dans quelque idée individuelle.

Pour que voire raisonnement fût concluant,

il faudrait faire voir que, si les genres

n'existent ]ias dans les choses, ils doivent

avoir dans l'esprit une existence à part, iso-

lée, indépendante. Mais la disjonctive ainsi

posée deviendrait fausse; car il est évident

que l'on peut exprimer des conceptions par-

tielles, pourvu (ju'elles soient distinctes

Sans cela, il eût été impossible de nommer
les diverses qualités perçues dans un même
objet, puisqu'en les percevant ainsi, on ne

les a pas encore détachées de leur substance.

Vous avez donc essayé de donner le change

sur notre opinion : vous l'avez dénaturée

,

au lieu de la détruire. Encore une fois, il

n'est ])as question de décider si les genres

sont des conceptions^ réelles : il s'agit sim-

l)lement de savoir si" ces conceptions , dont

nous reconnaissons comme vous l'exis-

tence, sont ou ne sont pas réellement abs-

traites.
2" Vous nous reprochez ensuite de rendre

la vérité purement nominale, parce que,

selon nous, le savant n'est souvent dirigé
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dans ses raisonnements qno [lar des combi-
naisons liabituelles de signes. La consé-
quence qu'il vous jilnît de firer de nos j'aro-
les, est vraiment éfranye! Quoi I parce qu'un
homme, après avoir jugé mille fois que la re-
ligion est utile, se disj)ensera dans la suite de
vérilier cette proposition par la comparaison
des idées, sera-t-il permis de prétendre qu'il
place la vérité dans les mots'? N'est-il pas
flair que la proposi!ion est alors pour lui le
signe d'un rapport qu'il n'examine plus,
parce qu'il l'a souvent aflirnié après exa-
men ? Quand l'algéhriste transforme des
équations pour les résoudre, il n'attache ac-
tuellement aucune idée aux caractères dont
il fait usage. Conclurez-vous de là que la

vérité algébrique est tout entière dans les
lettres? Non, sans doute. Vous n'ignorez pas
que les premières équations traduisent les
idées de rapport contenues dans l'énoncé du
problème, et que la légitimité des transfor-
mations a été antérieurement démontrée.
L'algébriste sait bien que les combinaisons
de termes qu'il forme, suivant des règles qui
lui sont familières, correspondent à des rap-
ports réels : il n'a pas créé sa langue sans
idées; mais quand il a contracté l'habitude
de s'en servir, il se laisse guider ]iar elle avec
confiance; il croit avec raison à son infailli-

bilité. En un mot, nous vous accordons bien
volontiers qu'il n'y a de vérité que dans les

idées; mais il ne suit pas de là que le savant
soit toujours obligé de raisonner sur les idées
mêmes ; qu'il ne puisse pas se renfermer dans
des combinaisons verbales, donl il a pré.é-
demment constaté la valeur. Quant à l'assi-

milation que vous avez faite de nos opinions
avec celles de Hobbes, nous laissons au lec-

teur le soin de l'apprécier. Ce serait faire

injure à son intelligence que d'imaginer
qu'il pût y avoir autre chose qu'une fausse
et vaine déclamation , ajoutée au raisonne-
ment, pour en pallier la faiblesse.

3° Reste le premier raisonnement, dans le-

quel vous nous ojiposez le témoignage de la

conscience. Examinons si, en ert'et, la cons-
cience a rendu contre nous une décision posi-
tive,,si elle est vraiment compétente sur cette

question. Laconscience ne nous révèledistinc-

tementciue ce qui est distinct dans notre es-

prit. Toute idée confuse est pour elle comme
si elle n'était pas. Aucune proposition néga-
tive ne peut donc être vérifiée par son seul té-

moignage, car on peut nier l'existence d'un
phénomène, uniquement parce qu'il est con-

fus. Ne consultez, par exemple, iiue le senti-

mentintérieursur le fait de la sensation: vous
croirez éprouver la douleur dans les orga-
nes, et vous nierez l'existence du ju.,ement
«pii produit cette illusion. Eh bien I sur le

fait débattu entre nous, voire préten lu té-

moignage de conscience n'est-il pas négatif'?

Votre raisonnement ne peut-il pas se résu-
mer ainsi? Aucune conception individuelle
ni me parait jointe à mes idées générales,
quand je prononce les mots de vertu et de
vice. Donc ces idées générales sont de pures
a istractinns. Mais que l'idée générale soit

abstraite, comme vous le prélentlez, ou

qu'elle demeure liée à quelque idée indivi-

(iuelle, comme nous l'avons soutenu, je dis

que, dans les deux cas, le fait reste le même
aux yeux de la conscience. Car, dans l'hvpo-

thèse des nominaux, quand, en raison de l'ha-

bitude, l'esprit se concentre exclusivement
sur un point de vue général, pris dans une idée
in iiviuuelle, l'élément général de notre con-
ception se détache, ainsi que nous l'avons

dit, avec clarté sur le fond de la conscience,
l'élément individuel s'elTace et demeure dans
l'ombre, et notre intelligence se persuade
qu'il a cessé d'exister, parce qu'il ne lui

oïli'e plus que quelques traits brouillés et

confus.

Dans la seconde partie de votre argumen-
tation, vous débutez par un sophisme çros-
•sier. 1" La pensée, dites-vous, est antérieure
au langage qui l'exprime. Donc les idées
générales existent avant les signes. Pour
donner un sens raisonnable à cet argument,
il faut supposer qu'il s'agit, dans la conclu-
sion, des signes généraux. Car, si l'on pré-
tendait que l'idée générale dût exister avant
toute espèce de signes, la proposition serait

absurde. Il est clair, en etlet, ([ue nous pou-
vons attacher des signes à des idées qui ne
sont encore qu'individuelles. Oserait - on
maintenant soutenir que les noms propres
ne seraient d'aucun usage dans la formation
des idées générales? En un mot, veut-on
prouver que les idées générales sont anté-

rieures à toute espèce de signes? on tombe
dans l'absurdité : se borne-t-on à soutenir

qu'elles existent, avant d'être attachées à des
noms communs? on n'énonce plus qu'une
vérité simple, que nous ne sommes ni tenté,

ni ol)ligé de combattre.
2° On ajoute que c'est surtout la ressem-

blance qui nous frappe dans les choses; que
souvent les différences ne se montrent pas,

et qu'ainsi il n'est jias dillicile de les écarter.

Mais la ressemblance et la différence sont

deux idées corrélatives qui ne vont pas l'une

sans l'autre. Si l'on n'aperçoit aucune ditl'é-

rence entre deux objets, il n'est pas juste de
(lire qu'on. ait aperçu leur ressemblance : on
les a confondus. L'enfant qui est identicjue-

nient aiïecté par la blancheur du lait, du pa-

pier, de la toile, n'a pas pour cela une no-
tion générale de la blanciieur : il confond
entre elles les nuances diverses que la cou-
leur lui présente dans ces trois objets ; et ces

trois idées individuelles n'en font qu'une,

parce qu'il n'en a pas encore démêlé les dif-

férences. Pour soutenir cette assimilation

des idées confuses avec les idées générales,

ou ne craint pas d'avancer que les animaux
môme s'élèvent quelquefois jusqu'à la gé-

néralisation ; qu'un chien de chasse, juir

exemple, annonce à son maître, par des si-

gnes déterminés, l'espèce de gibier qu'il

poursuit. A ce compte un enfant de deux
jours conçoit, d'une manière abstraite, la

douleur et ses diverses espèces; car il ne se

méprend jamais dans l'emploi des signes

propres à manifester ce sentiment ; et, avec

un peu d'habitude, on parvient à discerner,

au moven de ces signes, l'esj èce et le dègr<i
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ilu sa soiiMiatice. N'cst-i. pas évident ({u'ici

l'animal et l'enfant sont, dans la production

des signes, entraînés par leur instinrt, (ju'ils

sont sous l'empire d'idées iiidiviiluellcs lor-

tcment associées, et qui se réveillent inslun-

lanéiiient les unes par les autres? Tous les

jours nous a^^issoiis encore en vertu de ces

fausses apparences de [généralisation ; et

notre raison, d'accord avec la conscience,

nous assure que c'est l'instinct qui nous
dirige.

3° Le troisième raisonnement est déjà im-
pli<;itement réfuté. Il sutlit de confondre
deux objets pour leur donner le môme nom.
Quand l'enfanl, après avoir ai)pliqué le nom
d'arbre à un pommier, l'emploie ensuite
pour désigner un poirier ou un cerisier, il

n'a pas, pour cela, l'idée générale d'arbre;

mais, en raison de la ressemblance des deux
objets, le second réveille vivement le sou-
venir du premier ; et le souvenir du premier
appelle à sa suite le nom qui y est associé.

D'ailleurs, longtemps avant d'articuler des
sons et de les eni|)loyer extérieurement
comme signes , l'enfant a gravé quelques
mots dans son es|)rit. Quand il commence
à se faire entendre, il possède déjà, depuis
plusieurs mois, quelques éléments de la pa-
role. Les longs elforts qu'il fait pour arti-

culer les sons, prouvent assez que ces sons
ont déjà pour lui un caractère significatif,

et qu'il en connaît l'usage. Or cette parole
intérieure, dont il ne pouvait encore se ser-
vir pour communiquer sa pensée, en secon-
dait en lui les pro^^rès et préparait l'œuvre
ipi'il vous plait de regarder comme im-
iiiéJiale.

k" Le quatrième et le cinquième argument
rentrent l'un dans l'autre, car le dernier n'a

d'autre but que d'étendre à toutes les con-
ceptions du sens commun ce que l'on n'avait

ap[)liqué dans le premier qu à la notion de
la substance. Ce|)endant nous les laisserons
séparés, et nous ferons à chacun d'eux une
réponse distincte. Un homme privé du lan-
gage distingue dans un morceau de cire,

qui prend entre ses mains des formes di-

verses , l'identité de la substance, et la va-
riété des modifications, et l'on conclut de là

(pi'il a l'idée générale de la substance et du
mode. J'ai beau sonder ce raisonnement, je
n'y trouve qu'une pétition de princi[)e. Si cet
liomuie n'a d'abord qu'une idée individuelle
du morceau de cire qu'il tient dans sa main,
il ne ccmgoit pas la division des mo;!es dé la

cire en deux classes, dont l'une renferme-
rait des (jualités essentielles, l'autre de sim-
ples accidents. Tous les modes d'une subs-
tance, quand on la considère dans son indi-
vidualité, sont essentiels. Qu'un seul de ces
modes vienne à changer, la substance cesse
évidemmei.t d'être la même. Prétendre que,
pour l'homme dont on parle, la substance
de la (ire n'a

|
as changé en changeant de

forme, c'est sup[)0ser qu'il n'avait pas com-
pris la forme dans son idée de la cire ; c'est

lui prêtera l'avance une notion abstraite et

générale, s<uis s'exiili(p)er d'où elle peut lui

éhc venue, o Mais, ajou'.era-t-on, si le moin-

dre changement de modification détruit l'i-

dentité de l'objet, comment se fait-il qu'un
chien reconnaisse son maître sous les oiver>^

cosinmes dans lesquels il se manifeste à sa

vui-1 Ne send)le-t-il pas résulter de votri!

opinion que son maître, en changeant d'ha-

bit, cesse d'être pour lui l'homme à qui il s'est

îttaché? )) A parler rigoureusement, le chan-
gement dont on parle altère l'identité. Pour-
tant les affections qui atlacheiU l'animal à

son maître se réveilleiil (mi lui, parce qu'elles

ne tiennent pas ininnSlialcnient à l'idée des
vêtements, et qu'elles sont liées à d'autres

perceptions individuelles, qui n'ont pas subi

d'altération sensible, notamment à celles de
l'odorat. Les sentiments de l'animal sont
donc toujours subordonnés à une ou jilu-

sienrs impressions individuelles que la vue
de l'objet fait renaître, et, quoiqu'il ne soit

dirigé <iue i)ar un ensemble d'impressions
déterminées, il agit aussi silremeiit qu'il

pourrait le faire avec des notions abstraites

d'idendité et de variété, de substance et do
mode.

5" tnfin nous avouons que l'action du sens
commun est antérieure au langage, et

qu'elle marque tous ses produits d'un carac-
tère d'universalité. Il y a une distinction

nette et tranchée entre les conreptions uni-
verselles et les notions générales. La con-
cejition de l'espace est universelle ; ello

subsiste par soi , elle est nécessaire
,

elle n'a qu'un objet, et cet objet est im-
muable et infini. Est-elle générale? ce se-

rait une erreur grossière que de le sup-
poser ; car elle n'est pas un jroduit de la

com|).iraison ; ello ne s'a|iplique pas à plu-
sieurs iilijcts semblables : elle n'est jias un
])oi lit de vue commun et abstrait, pris en Ire nos
idées individuelles de lieu. La notion de l'é-

ternité est universelle : cela ne veut certes pas
dire qu'elle résulte d'une abstraction oiiérée-

sur les idées que nous avons des diverses du-
rées finies. La notion de cause est universelle,

quand elle représente l'action toute-puis-
sante de Dieu. Or, (juelle que soit l'origine

de l'idée de la louLe-puissance , il est évi-

dent qu'on ne l'a pas déduite par le moyen
de la généralisation, des perceptions indivi-

duelles qui nous révèlent les actions des
êtres créés. \,'iniirirscl dilfère autant du
(jéncral que l'infini ditlèro du fini , l'absolu

du re'alif. Il n'y a donc aucune contradiction

à soutenir (jue l'homme «onçoit l'univer-

sel avant l'usage des signes, et que le gé-

néral ne se montre à lui que plus tard ,

quand la j)arole vient se joindre comme
auxiliaire obligée à notre puissance d'ana-
lyse. Les concepts universels ne se produi-
sent que sous la forme de sentiments. Poui
les intelligences vulgaires, même après l'u-

sage de la parole, ces concepts ne sont encore
que des in^piiations confuses, et ([ui ne so
déterminent ((ue dans des actes dont le mcr
bile est iriélléchi. Si l'on excepte les philo-
so|)lies, dont les idées sur ce sujet sont
moins précises qu'ils ne l'imaginent, les

hommes savent-ils bien ce que c'est en gé-
néral que la substance ou la cause? une sct
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wèle et nécessaire ini]julsinii leur fait une
loi de ramener tous leurs jugements à une
seule forme, qui est le rapport de Tattribut

au sujet : ils obéissent à cet instinct sans

avoir d'idée générale et abstraite du mode et

do la substance. Quant au principe d'indue-

lion, pour on faire l'application, il suffit d'a-

voir associé quelques' i(iées individuelles.

Un enfant s'est brûlé h la flamme d'une bou-

^;ie : s'il voit une autre bouj^ie allumée, il

se gardera d'y porter la main, parce que cette

vue éveille le souvenir de la flamme qui l'a

bridé, et de la douleur qu'il a éprouvée, et

(pie le souvenir rie la douleur fait naître en
lui un sentiment de crainte. Dans ce fait et

dans beaucoup d'autres, le principe d'induc-
tion n'est qu'une tendance nécessaire à éta-

blir un rapport de causalité entre des idées

ou des pliénomènes individuels.

En résumé, l'instinct ou le sens commun
nous inspire : la réflexion seule peut nous
éclairer. Les conceptions de l'un, rapides et

confuses, ne sont pas encore des connais-
sances ; elles ne sont (|ue des sentiments,
l^es notions que produit l'autre sont distinc-

tes et claires; le dernier terme de leur dé-

veloppement est dans l'acte de généralisa-

tion. L'instinct est l'origine des conceptions

iniiverselles et du langage. La réflexion,

après avoir dévelo])pé les premiers germes
du langage qu'elle emprunte à l'instinct, em-
ploie la parole comme instrument pour ré-

duire les connaissances à la forme précise de
la généralité. Il n'y a dans ce tableau de la

formation de nos idées rien à retrancher, rien

à désavouer. Tout y est disposé dans un
ordre naturel ; il ofl're des contrastes ; on

y chercherait en vain des contradictions ;

iet après ime discussion exacte et conscien-
cieuse, je ne crains pas de le préssntor au
lecteur comme l'expression fidèle de l'intel-

ligence humaine.
Comment LES enfa>ts APPRE^^E^T a par-

ler. — Avant de (;iter les opinions de ((uel-

<iues philosophes sur la question du langage,

nous croyons convenable de reproduire ici

un clia|)itre que nous exlrayons d'un livre

f(irl icinarquable , l'Educalion progressive ,

jiar lu/clame Necker d(^ Saussure. Nous ne
doutons |ias que ce chapitre qui a pour titre:

Comment les enfants apprennent à parler,

ne soit lu avec un vif intérêt; il jette plus

(le lumière sur le proltlèmo de l'origine de
nos idées (pie tout le fatras des philoso-

|iliies surannées des derniers siècles.

1)(! mn fa Uli- raison je lis l'jppreiilissa^i';

Kr;i|)iiù ilii sou des inoU, aii.'iiur a^ix uliii-n,

.II! répél.ii Ihs noms, je ilisli'ij,'u:ii les ir.iils ,

Je connus, je DuinniAi, je caressai iniin [lèri'...

( lUcjNE le lils. )

« La fin i\c. la seconde année est remar-
quable chez les (filants par les rapiiles pro-
grès qu'ils font ordinairement dans le lan-

gage. Tous parviennent à s'énoncer bien ou
mal, mais on remarque entre eux de graii-

desdilférences; déjà l'inégale distribution des
• Ions fie la nature se fait sentir. L'art do par-
ler exigeant le concours de plusieurs facul-

tés morales et [)liysi(pies, s'il en est une (jui

reste en arrière, celle-là met obstacle à l'a-

vancement.
« En effet, pour apprécier fessons, il faut

de l'oreille ;
pour les articuler, de la sou-

plesse dans le gosier. L'intelligence est in-

dispensable pour comprendre les mots, et

la mémoire pour les retenir. Quand ;ie tels

dons se trouvent réunis à un degré éminent,

ce qui est rare , l'enfant parle assez oien àt

deux ans.
« Mais comment cet enfant , si inférieur

aux animaux du même âge sous tant de rap-

ports, réussit-il à se mettre en possession

du beau privilège de la parole? Quelle mar-
che suit-il pour y parvenir? Voilà ce que
j'aurais voulu éclaircir par des observations

exactes, et je n'ai que de faibles aperçus à

donner. Le sujet est loin d'être traité ici

,

mais je l'aurai du moins recommandé à l'at-

tention des mères. Rien ne peut être plus

intéressant que de voir l'intelligenco sortir

peu à peu du nuage qui l'enveloppait, pren-

dre un léger essor chaque fois qu'elle dé-

couvre une expression nouvelle, et faire

servir ses premiers succès à en obtenir tou-

jours de plus grands. L'enfant, encore étran-

ger dans le monde des choses qu'il connaît

à peine, sent bientôt le besoin d'entrer dans
le monde des mots qui y correspond et qui
fournira bientôt des instruments à sa pen-
sée. Alors commence pour lui une existence

|ilus intellectuelle, une existence oii les

images et les désirs tumultueux qu'elles ex-

citent régnent toujours, mais où il s'intro-

duit pourtant un élément plus tranquille.

« Voici les faits que j'ai pu recueillir, aidée

du secours de quelques mères :

« Il y a des mots qui se détachent , dans
le jeune esprit, de la phrase dont ils font

partie et y occupent une i)lace à part. De ce
"

nombre sont d'abord les noms ou les signes

attachés aux personnes ou aux choses qui

attirent l'attention des enfants. Ils en répè-

lent volontiers la syllabe la [tins marquante,
ce qui a donné l'idée de former de syllabes

redoublées les premiers mots cju'on leur

apprend. Ceux-ci ne sont autre chose que
les articulations dont se composait le ra-

mage naturel de l'enfant avant qu'il com-
mençât à parler. Ainsi , à l'âge de sept ou
huit mois, il j>rononçait continuellement

les syllabes pa, ma, da, mais sans y attacher

de sens. Lorsqu'il vient à les associer par

la suite à l'idée de certains objets , et à en

faire ainsi un langage , c'est qu'on a pris

soin de lui en donner l'exemple ; mais c'est

là ce (pii a été le moins observé.

« Il paraît sans doute assez simple que
l'enfant apprenne à nommer les objets ma-
tériels, quand on les lui a souvent mon-
trés en proférant certains sons ; la chose ré-

veille ensuite l'idée du mot, et le mot celle

de la chose. Mais il est plus difïicrie de con-

cevoir comment il attache un signe à ce qui

n'existe pas corporellement. Les aciions, par J

exemple, toujours exprimées ou supposées 1

par les verbes, les actions n'ont point dans <

la nature de type permanent: elles netom-
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l)Oiit t'as sous les sens de l'iMifaiil quand il

les noimne, et il ne dit allez que dans un

moment ou l'on n'allait pas. Il faut qu'il ait

au dedans de lui l'idée exprimée par le verbe,

et que cette idée, à la fois nette et mobile,

s'applique successivement à tout ce qui exé-

cute l'action. Or, comment a-t-il conçu une
notion pareille, qui semble être une abs-

traction du t^enre le plus subtil? Il paraît

que ce sont tes i^estes qui la lui ont donnée;

les actions sont les objets naturels de la pan-

tomime qu'on appelle môme le langage d'ac-

tion. Sans y songer, on gesticule beaucoup
avec les enfants, aussi sont-ils grands ges-

ticulateurs eux-mêmes. Quand donc un cer-

tain mot a toujours accompagné certains

mouvements, les deux idées se lient ensem-
ble dans leur tête.

i)A:<Tiinor()i.or.iT:. i-\>' '50

n En V réllécliissanl, on s'aperçoit que ces

trois sortes de mots prononcés dans le pre-

mier Age avant les autres, les noms, les

verbes et les adjectifs, sont véritablement

la matière et comme le corjis du discours.

Ils expriment les grands intérêts de l'âme

dans ce monde, celui de distinguer les ob-

jets extérieurs par les noms , celui de défi-

nir ses propres impressions par les adjec-

tifs, et enlin d'énoncer ses déterminations

par les verbes. Il y a là connaître, sentir et

vouloir. C'est tout l'iiounue.

« Ces mots ont donc de l'importance pour

l'enfant; mais comment arrive-t-il qu'il fi-

nisse par en employer d'autres , auxquels il

semble diflicile qu'il attache un sens? Com-
ment vient-il à comprendre les prépositions,

es conjonctions , les adverbes, ces termes

« 11 est vrai que plusieurs mots, qui sont sans nombre qui sont comme des instru

des verbes pour nous, n'en sont pas toujours ments avec lesquels on manie, ou sépare, on
pour eux : ainsi à boire , c'est de l'eau ou enchaîne, on modifie de mille manières les

du lait; promener, c'esl le plein air ou la grandes pièces du discours? Quel usage fait-

porte. Mais quand ils commencent à vouloir i| ,je ces pour, de ces oiff,deces quoique, do

ciu'on agisse en conséquence de ces mots, ces comme, de ces très, dont il n'y a peut-

1 action prend de plus en plus de la consis-

tance dans leur esprit, et ils finissent par y
attacher véritablement un signe.

« Il est à remarquer que les^ animaux
même comprennent les verbes, en tant qu'ils

être pas une grande personne sur dix qui

silt définir la signification. Il les emploie

fort à propos aussitôt qu'il les a retenus,

mais c'est là ce qui paraît incompréhensible.

« Quelques observations me portent à
expriment une action. C'est pour l'ordinaire ç^^j^ç 'jj ^g jç^ s,4nare pas de la phrase
(le ces mots qu'on se sert avec le_s chiens et

j„„f -^^ fQ„( partie. Cette phrase lui paraît
les chevaux quan 1 on veut s en faire obéir

et alors on les emploie naturellement à l'im-

pératif. L'enfant , ainsi que les nègres , ne
fait d'abord usage que de l'infinitif. Comme
il ne se forme aucune idée des temps et qu'il

ne comprend que fort tard les iiroiioms, il

en est réduit à ce mode.
« Deux mots que l'enfant apprend très-

partie. Lette ph
un seul grand mot dont son admirable sym-
jmthie lui fait deviner le sens, un mot qu'il

répète distinctement s'il a l'oreille juste et

le gosier flexible, qu'il estropie ou qu'il

abrège s'il en est autrement, mais toujours

sans le décomposer. Et lors môme qu'il vient

à retrouver les mêmes termes dans des phra-

ses différentes, il ne les reconnaît pas de si

promptement , les particules oui et no», sont
J^( ^^^,^ mols^sont i-our lui ce que sont pour

aussi des traductions de gestes. Us desi- ^^^^^ ,g^ syllabes que nous renct
gnent l'acte matériel de repousser ou d'ac

cueillir, et deviennent par là des verbes, ce

sont velle et nolle, vouloir et ne vouloir pas.

Non est surtout fréciuemmenl employé par

l'enfant : il exprime en paroles sa répugnance;
mais quand la chose qu'on lui offre lui est

agréable, il se précipite pour la saisir avec

une telle vivacité que le mot devient inu-
tile.

« Il y a ensuite quelques adjectifs qui s'in-

troduisent dans sa tête : ce sont ceux qui ex-

priment des sensations très - marquantes.
Joli est bientôt de ce nombre, tant est grand
chez lui le besoin de témoigner son admi-
ration.

« Il emploie d'abord ces divers mots sans
les lier entre eux, mais on peut aisément
juger que son esjirit les rassemble. Ainsi un
enfant qui voyait son père et sa mère au-
près du feu, dit aussitôt (428) ,

papa, ma-
man, chaud, en laissant de côté les mots in-

teniié liaires. A ce degré si peu avancé de
développement, les enfants énoncent à tout

uKimcnt des observations désintéressées

,

.sans autre motifque le plaisir de les énoncer.

que nous rencontrons par-

tout dans le discours, sans y attacher de sens.

Il n'y a peut-être que la lecture qui nous
fasse connaître la vraie coupe des mots :

aussi voit-on les gens du peuple, ([ui écri-

vent sans avoir beaucoup lu , lier les termes

entre eux de la manière la plus bizarre, et

les unir ensemble ou les partager au ha-

sard.

« Ainsi, je suppose qu'on di-^e à l'enfant,

en lui tendant la main : Ynulez-inus venir

au jardin avec moi '! il répétera : Oui, oui ,

venir au jardin avec moi, le geste et le mot
jardin avant suffi à son intelligence. Si, au
contraire, on lui disait, en faisant signe de

le repousser : Tirai au jardin sans vous, il

répéterait longtemps en se lamenlarit : Pas
sans vo)is, pas sans vous. On voit ]iar là que
fout en comprenant fort bien la [ihrase

entière, il n'attribue pas un sens à chaque
mot.

<i Ce qui s'embrouille le plus dans la tôle

du pauvre enfant, ce soid les pronoms : moi

et je surtout restent loiiglenips pour lui dans

le nuage. Comme ces mots s'appliquent uai-

f '.-28) c Tout (•<• (\\i\ rsl m fi'lliTs ilali.iiirs n vôiiînVilfiiicnt clé ilil par des ciifanls, à l'iigc J'uii an ou r!.'

(In liirif mois. >
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quonieii! <i relui qui les [)ron(iuce, on ne les

oiuploie |),is quand on [larle do lui à ren-
iant; il les voit h cl:n lue instant changer
d'ohjet, sans qu'il en suit jamais Tobjet lui-

mâine : de là vient qu'il n"a pas l'idée de
s'en servir. Quand il veut ilési;^iier sa pro-
pre personne, il se considère pour ainsi dire

du dehors, et parle de lui comme d'un autre
en s'appelant par son nom. Donner à Albert,
mener Albert, voilà les expressions dont il

fait usa^e. J'ai enten.lu un enfant qu'on
tutoyait se servir toujours du pronom tu en
parlant de lui-môme. L'introduction du je
serait curieuse à observer.

« En revanche, ces vestiges du langage
animal qu'on a conservés dans nos idiomes,
ces cris (ju'on a reçus dans le langage hu-
main sous le nom d'interjections, l'enfant
les saisit et les applique à merveille. Jamais
le oh ! de l'étonnemcnt désagréable n'est

confondu par lui avec le ah ! du plaisir, ni
avec le ô sentimental de la prière. Que de
temps s'écoulerait avant qu'on put lui ex-
nliijuer philosojihiquemcnt tout cela! mais
le jeune oiseau a compris le chant de sa
mère.

« 11 s'est élevé une question parmi quel-
ques métaphysiciens de la tin du siècle der-
nier. Ils se sont demandé comment il se
pouvait que l'enfant a[)prît à se servir des
noms génériques. Qu'il attache un signe à
un olijet déterminé, cela se conçoit ; mais
comment vient-il <i l'appliquer htoute une
classe d'êtres ? Comment api)elle-:-il chien
tous les chiens, quelque peu ressemblants
qu'ils soient au premier qu'il a entendu
nommer ainsi ? Se forme-t-il des idées gé-
nérales? sait-il nue les noms d'espèce s'ap-
pliquent à tous les individus qui réunissent
certaines qualités? euvisage-t-il abstraiie-
nient ces qualités en les séparant du sujet
qui les porte ? Ce serait bien fort pour l'es-

prit naissant.
'I Néanmoins, c'est là ce qu'ont cru de

profonds penseurs ; mais ipiand les méta-
physiciens ont daigné s'occuper des jeunes
enfants, ils leur ont, selon moi, attribué
plus de raisonnement et moins de divina-
tion qu'ils n'en ont. Voici, à cet égard,
l'opinion tie Locke telle qu'elle est citée avec
appnbation par Condillac (i29).

« Les idées, dit-il, que les enfants se font
« des personnes avec qui ils conversent,
« sont semblables aux personnes mômes, et

-« ne sont que particulières Les idées
« qu'ils se font de leur nourrice et de leur
« mère sont fort bien tracées ilans leur esprit,

« et comme autant de fidèles tableaux, y
« représentent uniquement ces personnes.
« Les noms qu'ils leur doiment se tcrmi-
« nent h ces individus. Ainsi, les noms de
« no\irrice et de maman dont se servent les

« enfants, se rap|K>r;ent uniquement à ces
« personnes. Quand ai>rès cela le temps et

« une plus grande connaissance du mon le

« l(!ur a fait observer cju'il y a plusieurs au-
« très êtres qui, par certains communs rap-

« ports de figure et d'autres qualités, res-
« semblent à leur père, mère et autres
« fiersonnes (pi'ils sont accoutumés de voir,
« ils forment une idée à laquelle ils trou-
« vent que tous ces êtres participent égaje-
« ment, et ils lui donnent comme les autres
>i le nom d'homme. Voilà comment ils vien-
« nent à avoir un nom générique et une
« idée générale. En quoi ils ne forment rien
« de nouveau, mais, séparant seulement de
a l'idée complexe de Pierre, de Jacques, de
« Marie et d'Elisabeth ce qui était particu-
« lier à chacun d'eux, ils ne retiennent que
« ce qui leur est commun à tous. »

Il Je ne nie assurément pas que cette

marche ne soit très-logique, et je n ai même
rien à objecter contre le point de départ ;

l'enfant commence i)ar donner un nom à un
objet [)articulier, je l'avoue, mais la manière
dont il passede là à l'idée générale ne me
paraît pas avoir été indiquée à Locke par
l'observation. Procéder par séparation, par
retranchement, c'est-à-dire par alistraclion,

me semble \)c\i conforme à l'esprit de l'en-

fant. Quand il s'exprimera plus facilement,
on verra par le grand nondjre et la singula-
rité de ses associations, qu'il se montre plus
près d'être poète qu'analyste. L'exemple
choisi par Locke est d'ailleurs un des moins
propres à éclaircir la question, puisque c'est

précisément dans le cas cité qu'un enfant
aurait le jilus de peine à généraliser ses

idées. Les individus avec lesquels il vit

jouent un tel rôle dans son esprit, il les voit

si fort à part des autres, qu'il ne peut con-
sentir à les ranger sous une même dénomi-
nation. Un enfant de deux ans serait bien
étonné, il se mettrait à rire vraisemblable-
ment, si on lui disait que son père est un
homme. Que serait-ce si on prétendait avec
Locke que sa mère aussi en est un ? Un
homme, pour lui, c'est un inconnu, un pas-
sant de la classe jiauvre. Sans ilouîe il s'a-

perçoit que ces inconnus ont entre eux un
certain rapport, mais l'idée | arliculière dont
parle Locke est chez lui trop forte et ne peut
se prêter à la généralisation.

Il Cependant à cet Age même et plus tôt

encore, les cnfanrs emploient beaucoup de
termes généraux ; mais plus l'idée de l'objet

qu'on leur a nommé le premier a été vague,
]>lus il leur est lievenu facile de l'étendre à

d'autres ol)jets. Ainsi, les chiens et les che-

vaux qu'ils voient de loin et par là même
confusément, forment aisément pour eus
une espèce. De môme, lorsqu'ils embrassent
d'un coup (l'œil plusieurs objets pareils,

l'idée particulière d'un d'entre eux n'étant

par. si nettement terminée dans leur esprit,

ils la transportent aisément à d'autres sem-
blables ou seulement peu différents. Ainsi,

j'ai vu un enfant ifui nommait abricots fous

les fruits, les | runes, les cerises, les gro-

seilles, les raisins, etc.; un autre qui appe-

lait du même nom deux petites tilles vêtues

de même. C'est là un simple réveil d'idées,

une sensation plus ipi'un jugement. 11 y a

(1^3) Kssai sui l'viijiitc des conn .issanccs liumainef, sect. v, cIkii). C'
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ici une action presque malL^iiellc de la res-

semblance. On pourrait supposer que l'en-

fant se trompe et qu'il croit revoir un objet

tk^j^ connu, mais il est plus exact de dire

iju'il ne croit rien ; il ne pi'ononce ni (pie

I olijet soit différent, ni qu'il soit le môiiic,

mais l'acte de reconnaître {k30) est [iroiluit.

Ce mouvement prompt, irréfléchi, presque
machinal, qu'excite l'identité de l'image

que l'on conserve avec celle de l'objet que
1 on voit, est ici l'effet d'une simple ana-
logie, et il y a plutôt erreur qu'opération de
l'esprit. Mais quand cette opération com-
mence, quand l'examen a lieu véritable-

ment, les différences sont appréciées , et

chacun des objets divers appelle son propre
signe.

«Les premiers naturalistes, comme on
sait, ont procédé de même. Ils ont d'abord
formé des masses confuses, d'après certains

rapports vaguement conçus, ou ce fjue nous
a[)pelons un air de famille. Ainsi ils ont
classé ensemble, sous les noms de singes

et de perroquets, des animaux qu'on a en-
suite distribués en diU'éreuls groupes. A
mesure qu'on a mieux observé, les divisions

et subdivisions se sont multipliées.

« On ne doit pas non plus confondre, ce
me semble, avec l'acte véritable de la géné-
ralisation, l'effet ([ue la pauvreté de la lan-

gue produit naturellement chez les peuples
non civilisés. Quand il y a fort peu de mots
dans un idiome, aucun mot ne reste borné à

sa première signification, et l'on donne le

nom d'un objet connu à tout objet un peu
ressemblant qui se présente. C'est ainsi

qu'un habitant des iles Pelew, le prince Lee
Boo, étant arrivé à Macao, et y voyant pour
la première fois un cheval, prononça aussitôt

le nom de chien, animal qu'il connaissait

déjà. Si les perfections confuses de l'enfant

ou l'ignorance du sauvage nous les ftiisaient

regarder comme plus enclins à généraliser

les idées que ne le sont les adultes ou les

hommes d'un esprit cultivé, nous démen-
tirions par là toute l'histoire de l'esprit

humain. Qui ne sait combien l'imagination

«st vive et la tête peu cajiable d'abstraction

dans l'enfance de l'individu et des peuples ?

« Ceci s'ap[)lique encore à ce que dit un
autre métaphysicien, Thomas Reid {Essay
on Ihe intellertual powers of man, p. 110,

cliap. 5) : « Si l'on demande à quel âge les

« hommes commencent à former des con-
o ceptions générales, je réj)onds : aussitôt
« qu'un enfant peut dire, avec intelligence
« Ue la chose, qu'il a deux frères ou deux

(430) I Lorsque ceci a été écrit, je iio connaiss.iis

pas encore Touvragc de M. Maine Biraii, intitulé

Influence de l'habitude sur ta faculté de penser. L'au-
teur, qui analyse avec une grande sagarité plu-

sieurs pliénouiéues psycliologiqups, y exprime, (laus

le langage de la science, l.-s mêmes i(lé:'s que j'ai

énoncées. Selon lui, une quaJHé frappante dans un
objet pi'ut devenir un siyne d'hnbitnde qui entraîne

ainsi mécuniquemenl l'apparition de l'enieinble des

ijnMtés uu impressinn'i associées. C'est, dit-il dans
.inc note, .'«' cet effet premier de.i siynes d'hnbiiude

qu'est fondée Lt ainvenio)! prompte et naturette des

<i sœurs. Dès (pi'il se sert ou pmriel, il doit
« avoir des idées générales, car aucun in-
« dividu ne comporte le pluriel. »

« Aucun individu considéré isolément ne
conqiorle le pluriel sans doute ; mais cpiand
l'enfant voit deux objets à la fois, l'impres-

sion qu'il reçoit n'est point la môme que
lorsi[u il n'en aperçoit qu'un. Ce n'est pas

s'élever aux idées générales que de voir

deux yeux dans un visage, ou plusieurs sol-

dats dans un bataillon, c'est reconnaître la

parité des objets ipi'on embrasse il'un même
coup d'œil. Or, connue l'effet produit sur

l'enfant par cette perception composée est

nouveau pour lui, il a besoin d'une manière
nouvelle de la désigner, et il so sert alors

du ploriel ('.31).

« Que les noms d'espèces, que les termes
qui expriment le pluriel, servent yav la

suite à l'enfant à saisir les véritables idées

générales, voilà ce qui est parfaitement
exact. Le mot prend peu à peu de la con-
sistance dans l'esprit, il devient oljjet à son
tour, et l'allenlion qui se porte sur l'expres-

sion remonte (lar cet échelon aux abstrac-

tions proprement dites.

« La différence entre les enfants et nous,
sous ce rapport, me semble tenir à la grande
différence de notre existence morale et c:o

la leur. Dans leur vie toute d'images, toute

d'impressions et de désirs, les mots tien-

nent très-j!eu de place ; l'enfant s'en sert,

mais sans y arrêter son es[irit ; il voit tou-
jours la chose même, et l'idée en consé-
quence reste particulière pour lui. Les
enfants ont une faculté d'association mer-
veilleuse : tout s'enchaîne, tout s'attire réci-

proquement dans leur cerveau ; les images
se réveillent les unes les autres, et entraî-

nent à leur suite le mot. Quand ce mot
passe d'un objet à un autre, c'est par l'effet

d'un rajiport moins apprécié que senti, et

l'enfant ne s'aperçoit distinctement ni de
l'analogie ni des différences.

« Chez ceux qui réfléchissent, il en est

autrement : les termes généraux tels que
ceux d'espèce désignent un trait de ressem-
blance parfaitement défini. Ils réunissent

comme un faisceau le souvenir d'une mul-
titude de noms individuels, et deviennent
pour leur esprit un moyen de manier légè-

rement une grande niasse d'idées. Ces mots

offrent ainsi un secours puissant à l'intelli-

gence, un secours qui a ouvert à l'homme
i'entréedes sciences et lui a soumis le monde
p'iysique et moral. Mais plus les mois
jouent un rôle important dans l'exercice de

noms uidirKiuels en termes (jénéraux et appclUitifs,

p..!ri:;, § r> et 8. •

(4Ô1) < Ce sont Va \vf, idées concrHes de Cha'Ies

n:iiinel, c{ll>'s que iiqiiésoiitent les noms collectifs

troupeau, ville, fii'H;)/i', nouis ([ui tous répondent à la

sensation produit)' par des oUi<'ts si'uililaliles vus à

la fois. Ce penseur dit qu'elles sont, ainsi qu<' les

idées simples, de purs résultats d<' l'ac iiui des objets

sur les sens, et (comme tout ce qui lient aux loin

primitives de notre être) abs(>lun,ieiil iudcpein'anles

de l >ute opération de l'esprit. • (Essai nnnlii'.iintr sur

les faaillés de l'àme, § •201, 20:>, 'il l.)
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la p -nsé \ plus les imagos reculent au loin,

et plus la scène est décolorée. Le moment
hrillaiU de notre existence est celui oïl les

ima-jes et les expressions é.;aicment abon-
dantes marchent de pair, s'appellent et se

répondent avec facilité en ollrant une heu-
rouse harmonie. Quand il n'eu est plus ainsi,

quand les tableaux viennent à s'ell'acer et

les santimenl qu'ils excilaient h se refroidir,

alors les mots peuvent réj^ner seuls, vains
simulacres de p.'ns.éiîs éteintes, représenta-
tion raenson^'ère qui bientôt ne jiroduit plus
môme d'illusion. Tel serait l'elfet infaillible

de l'à^e, si l'on n'entretenait pas dans l'âme
un foyer de vie et de chaleur.

« Des facultés phjsiqueis tout aussi remar-
quables dans leur genre que les facultés

morales, contribuent à faciliter h l'enfant

l'apprentissa^^e du lanj;a^e. C'est là ce que
mettent dans le plus grand jour les belles

ex;iérienGes sur Ic^s sourds-muets, publiées
par M. Itard, excellent observa.eur autant
(pu médecin habile (V32). Après avoir donné
le détail de ses expériences, ce savant en
lire la conclusion suivante: « Ainsi, dit-il,

« voilà bien constatée cette su[iériorité d'i-

« mitation vocale que l'e.ifant en bas-âge a

« sur l'adolescent, supériorité fondée sur
« deux dill'érences bien tranchées et bien
« établies par mes propres expériences, des-
« quelles il résoUe : 1° que l'enfant imite de
« son propre mouvement^ tandis cjue chez
« radolescent, il faut que liiuitation soit

" provo(iuée ;
2° que l'enfant n'a besoin

« pour parler que d enten^lre, lorsque pour
" remplir la même fonction, l'adolescent a
« besoin d'écouter et de regarder. »

« On voit ensuite (p. 502) quelles diffi-

cultés M. Itard éprouva quand il voulut faire

émettre et prolonger des sons à des sourds-
muets qui avaient déjà, grâce à lui, l'ouïe

jiassablement formée, mais qui ne savaient
jias gouverner leurs poumons et leur gosier.

Il faut lire ces curieux détails dans le livre

môme, pour comprendre ce que serait l'art

de parler, s'il fallait l'étudier méthodique-
ment, sans avoir eu la nature pour maître
dans le premier Age.

« Mais avec ([uel plaisir, quelle étonnante
rapidité, l'enfant n'avance-t-il pas dans cette

étude, une fois qu'il en a franchi les pre-
miers pas? Tous les jours il se sert de ter-

mes nouveaux, il s'engage dans de plus lon-

gues phrases. L'amusement qu'il trouve à

parler est intarissable. Quand il voit une
chose qui l'intéi-esse , il répète vingt fois

([u'il la voit, avec une satisfaction dont nous
n'avons pas l'idée. 11 se raconte à lui-même
ce (jui le frappe ; le pouvoir qu'il a de pro-
longer ainsi son inq-ression le ravit , et une
fierté inèléiî de joie éclate dans ses yeux. Si

('est la dilliculté d'articuler les sons'qui l'ar-

rôte, il se ttmiinente, devient rouge, jusqu'à
ce (jue le mot ait pris l'essor. Au commence-
ment, il se cDiUenle à peu de fiais, mais peu
à peu il devient plus dillicile ; la syllabe
.accentuée; ipii d'abord avait excité seule

son attention, est successivement accompa-
gnée de toutes les autres , il se corrige de
lui-même et ne trouve point cet amusement
à estropier les mots auquel les enfants ne
deviennentque trop sensibles dans la suite;

la satisfaction de parler comme les grandes
personnes lui suffit.

« Le plaisir est si bien le mobile plutcit

que le besoin de l'enfant, qu'il fait des dis-

cours beaucoup plus longs dans le conten-
tement que dans le chagrin. 11 devient élo-

quent lorsqu'il est animé par la gaieté ou
par l'espérance; mais, quand on le contra-

rie, il ne sait plus que murmurer, et le ta-

lent chez lui s'évanouit avec la joie.

n II semble donc qu'il y ait une dispensa-
tion particulière de la Providence |)Our que
l'enfant puisse apprendre à parler; aussi les

dons qu'il a reçus, passagers autant que re-
marquables, ont déjà jierdu de leur vertu

première quand son esfirit est plus déve-
loppé. Les enfants de cin(] à six ans appren-
nent peu de mots. On voit , quand ils com-
mencent à lire, qu'ils ne comprennent pas
une foule de termes dont on s'est fréiiuem-
ment servi devant eux dans la conversation ;

on dirait qu'une fois qu'ils ont acquis leur

petit trésor de mots, ils se reposent et n'en
cherchent plus. Ils savent donner des noms
à la portion de l'univers qui les intéresse ,

ce qui reste en dehors les inquiète peu. Une
sorte d'instinct les porte même souvent à
ri'iiousser les acquisitions nouvelles qui
pourraient troubler leur joie ou leur paix.

Ils sont contents , pourquoi demanderaient-
ils davantage? Leur bonheur est en sûreté

comme dans l'enceinte d'une île enchantée,

et les flots du monde extérieur grondent
iiiap.'^rçus autour d'eux.

« La facilité à s'exprimer, qui est très-iné-

gale chez les enfants, n'est point générale-

ment proportionnée à la mesure de leur in-

telligence. Souvent une élocution agréable

et rapide ne prouve autre chose que le ta-

lent de retenir des phrases faites , tandis

qu'une manière de parler plus laborieuse et

moins régulière dénote un travail intérieur

et le soin de confionter l'expression avec la

j)ensée. Ce dernier cas n'est pas celui oîi il

y a le moins à espérer de l'avenir, non que
la mémoire des mots ne soit en elle-même
une faculté précieuse , mais parce qu'elle

dispense souvent de la combinaison des
idées ceux qui n'ont pas un goût particulier

pour cet exercice d'esprit.

« De même qu'un seul signe peut servir

aux enfants à désigner plusieurs objets, un
seul objet est souvent représenté dans leur

esprit par différents signes. Avissi appren-
nent-ils les langues diverses avec une ex-

trême facilité. Les sons s'enchaînent dans

leur souvenir comme les images, et un mot

entraînant à sa suite tous les mots dont il a

été accompagné , les idiomes ne se mêlent

l)as ensemble tlans leurs petits discuurs. 11

n'y a surtout aucun risque de confusiim ,

quand la même personne s'adresse toujours

(132) TidiU' dii malcdUi il,- ioicilli- il de iiindn'wii, \M». 1!.
l'.
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h rcnfant "dans la môme langue. Alors l'idée

de cette personne, se liant dans son souve-

nir à celle d'une certaine manière de par-

ler, il emploie cette manière en lui répon-

dant.
« C'est là sans doute un moyen commode

de facilitera l'enfant une acquisition impor-
tante, mais je ne crois pas qu'il en résultât

un bien ij;rai)d développement d'intelligence ;

du moins ne serait-il pas comparable à celui

que fait obtenir l'étude régulière d'une lan-

gue; il est douteux que la connaissance pu-
rement pratique d'un idiome contribue beau-
coup il former resjirit. Ainsi l'on ne voit pas
que les habitants des pays frontières qui sa-

vent toujours deux langues h la lois, aient l'es-

prit plus délié que les autres hommes. Et chez
ces peuples du Nord, où les enfants anprer.-

nent dès le berceau à s'exprimer dans ])lu-

sieuis idiomes, les génies transcendants no
semblent pas être plus abondants qu'ailleurs,

quoiqu'il règne généralement une facilité tie

compréhension très-remarqualile. Il y aurait

h cet j^gar.i des faits intéressants à observer:
l'union de la pensée et de la parole est si

intime, que leselfels de leur première asso-

ciation ne sauraient être indifférents. L'in-

fluence d'une éducation polyglotle serait en
conséquence utile à étudier.

« Mais riiabiîuile de parler correctement
la langue maternelle sera toujours la plus
essentielle pour les enfants. Une faute qui

,

pour ne pas être grave , n'en est pas moins
Irès-difiicile à réparer en éducation , c'est

celle de négliger à cet égard l'emploi des
dons si particuliers du premier âge. Les an-

ciens n'avaient pas ce tort h se reprocher,
et les soins qu'ils donnaient dès le berceau
à renonciation paraîtraient acluellemeiU
minutieux et pédantesqucs. Mais dans les

pays surtout où la prononciation est vicieuse
et oii les locutions le sont souvent, des soins

pareils seraient un correctif heureux au
mauvais etî'et de l'exemple. Il ne s'agit pas
seulement ici d'un agiément; ce qui tient

au plus
I
uissant moyen d'influer sur l'ima-

gination ne saurait être envisagé comme
frivole. Le langage est l'extérieur de l'âme ,

et{juel empire sur le lioniieur et la moralité
des autres n'exerce-t-on pas par ce moyen?»

Opinions de quelques philosophes, linguis-
tes, etc., sur Vorigine du langage et sur
son rôle dans la constitution de la raison.

Deus, illp princeps parcns(|ue rpriim, niillo

iiia.is lioiiiineiii ilisiiiixil a cxUTis aiiiiiu-

lib>iS(|Maiii diceiidl lucu lalu.

(QuiMiLiKN, lubt. 01 al,, Ijb. Il, cap. 1.)

Nous avons rapproché ici les sentiments
de quelques auteurs sur la question qui
vient de nous occuper. Nous aurions pu en
citer un plus grand nombre, car c'est un fait

pour tous ceux qui sont attentifs au mouve-
ment de la science, que la théorie que nous
avons présentée sur 1 origine de nos connais-
sances tend à envahir l'enseignement plii-

io-iophique chrétien.

lî. Cogilalioncs ficri possunt sine voia-
bulis.

A. Al non sine aliis signis. Tenta quœsp
an ullum arithmeticum calculum inslitueie

j)ossis sine signis numeralibus'f {Cura Deus
calculât et cogitationein e.rercet, fil mundus.)

B. Valde me perturbas, neque cnim puta-
ham charactcrcs vel signa ad ratiocinanduin
tam necessaria esse.

A. Ergo reritates arithmcticw aliqua signa
seu characleres supponunl ?

B. Falendum est.

A. Ergn pendent ah hominum arhitrin ?

B. Videris me quasi prirstigiis quibusdam
circumvenivc.

A. Nonmca hœc sunt, sed ingeniosi admo-
dumscriptoris.

B. Adeone quisquam a bona mente disce-

dere potcst, ut sibi persuadeat reritatem esse

arbitrariam et a nominibus pcndere, cum ta-

men constet eamdcm esse Grœcorxun, Lalino-
rum, Gcrmanorum, geomelriam.

A. Rccte aisjinterea difjicultati satisfacien-
dum est.

B Jioc unum me nale habel, quod imn-
quam a me ullam vcritalem ngnosci, iavrniri,

probari animadierto, nisi vocabulis tel aliis

signis in animo adliibitis.

A. Jmo si characleres abessent, nunqunm
quicquaiii distiuite c( yilaremus, nique ratic-
cinarcmur.

B. At quando fguras geometriœ inspici-

im(s, swpe es aci.urala eorum medilaiione
verilales ciuimus.

A. lta est ; sed scicndum eliam lias fguras
hdlicndas ])ro clunaclcribus, neque enim cir-
culas in iharla dcscriptus verus est circulas,
neque idiipus est , sed suf/icit eum a nobis
pru circula liaberi.

M. Jlabe! tamen similitudinem quamdam
cum circula, eaque cerle arbilraria non est.

A. Faleor, ideoque vtitissinuecharacteruni
sunt figurœ. Sed quam silmilitudinem esse

j>utas inter denarium et characlercm 10?
B. Est aliqua relatio seu ordo in chara-

cteribus, qui ta rébus, in primis si characleres

sint bene inventi.

A. Esto ; sed quam similitudinem cum rébus
habent ipsa prima clemenla, verbi gralia O
cum nihilo, tel A cum linca? Cngeris ergo
ttdmillere saltem in his elemenlis nulla opus
esse similitudine. Eu empli causa in lucis uut
KEKENDi vocabulo, tumelsi compositum luci-

FEii relationem ad lucis et ferendi rocabula ha-
beat respondentem, quam habel res lucifebo
siynificala, ad rem vocabulis lucis e< eekendi
siynilicatam /

B. Iloc tamen animadrerto , si charactcrcs

ad ratiocinandurd adhiberi possint, in illis

aliquem esse situm complexum ordinem, qui
rébus conrenit , si mn in singulis vocibus
[quanquam et hocmclius foret). Sallemin ea-

dein conjuncilone et fleiu, cl hune ordinem
varialum quidem in omnibus linguis, quo-
dummodo respondere. Atque hoc mihi spem
fncit eseundi e difiicuUatc. fiam et si rhani-
cteres sini arbilrarii, eorum tamen vsus li
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( onnej-io habct qtiiddam quod non est arbi-

trarium, srilicet prnporttonem quadain inler

chnracleres et res et diiersorumcharacterum,
cniidcm l'es ejprimentium, relaliones interse.

El hœr proporlio sivcrelalio est fundamen-
tuin verilalis. Efficit enim ut sire hos sire

niios characlerca adhibea:nus, idem seippcr

sire œquivalens seu proportione respondens
prodeat, Inmelsi forte aliquos scinper cliara-

cteres adliibni neressc sit ad eogitandum.

A. Euge ! prœclare adiiwduiii te ejpcdiisti.

Jdque confirmât calculiis analgtirus arithme-

ticusve. Nam in numeris eodem semper modo
res succedet, sire denaria, sire, ut quidam fe-

cere, duodcnaria progressione utaris, et po-
slea qiiod diversi modo calculis cxplicasli,

in granulis, aliare maleria Humerahili eise-

qnuris : semper enim idem provenit. (Ditil.

de connex. inler res et verba. — OEur. pliil.

ci. Uas|)e, p. 500, etc.) «

Ailleurs il appelle les langues fe miroir
de l entendement.

l'abbé MILLOT.

{IIis:oire philosophique de l'homme.)

« Si nous nous attachions à suivre servi-

lement les traces des philosophes qui ont

jusqu'à présent traité de l'honane , nous ne
serions embarrassés que de savoir comment
les premiers hommes s'y prirent pour se

communiquer leurs sentiments et leurs

idées. Car pour les idées mêmes, leur pré-

evistence ne fait aucune dilliculté chez les

philosophes. Ils les croient tous si fort in-

séparables de l'humanité, que je n'en con-

nais aucun qui ait seulement mis en ques-

tion s'il était possible ou non de concevoir

une société d'hommes réduits aux sim[)les

perceptions, et aux expressions purement
relatives à ces perceptions, telles, à peu prés,

que la nature les a inspirées à toutes les au-

tres espèces tl'ôtres auimés. Tous ces phi-

losophes au contraire, ceux mêmes qui ne
croient point aux idées innées, se sont accor-

dés à entamer l'examen du développement
des facultés humaines par la supposition

des idées, et ne se sont appliqués qu'à
chercher des conjectures sur la formation
des langues.

« M. l'abbé de Condillac qui, sans contre-

dit, est après Locke celui qui a vu le plus

clair dans cette matière, a été lui-même sé-

duit par l'amas des connaissances dont il

recherchait l'origine. Il a cru trouver celle

du langage dans le sentiment même, qui, de
toutes les modilications de l'âme, est, ilans

l'état de nature, le plus inconnnuniquable.
Il suppose deu\ enfants (.'(-33) de l'un et de
l'autre sexe réunis par le hasard, et privés

l'un et l'autre de toute esi>èce de connais-
sance, et de tous les moyens île se commu-
ni(]uer nnituellcment leurs sensations. 11

veut que dans le commerce réciproque de
ces deux enfants l'exercice de leurs pert;ep-

liuns et de la réminisc nce occasionnée j)ar

la fréquente répétition de ces perceptions et

des circonstances qui les 'accompagnaient,
leur ait fait attacher aux cris de chaque pas-
sion les perceptions dont ils étaient les si-

gnes naturels, et qu'ils aient accompagné
ordinairement ces cris de quehjue mouve-
ment, de quelque geste ou de quelque ac-
tion dont l'cxiiression était encore plus sen-
sible. Par exemple, dit-il, celui qui souffrait
parce qu'il était prirc d'un idijel que ses be-
soins lui rendaient nécessaire , «e s'en tenait

pas à pousser des cris , il faisait des efforts

pour l'obtenir, il agitait sa ti'te, ses bras et

toutes les parties de son corps. L'autre, ému
par ce spectacle, fixait les yeux sur le même
objet, et sentant passer dans son âme des
sentiments dont il n'était pas encore capa-
ble de se rendre raison, H souffrait de voir
souffrir ce misérable. Dès ce moment, ajoute
M. de Condillac, // se sent intéressé à le

soulager, et il obéit à cette impression autant
qu'il lui est possible.

'< (Jue de données dans ce seul exemple!
Il faut d'abord supposer que ilans la posi-
tion de ces deux enfants, c'est-à-dire, dans
l'état de pure nature, il y avait des be.'^oins

d'une espèce à occasionner des douleurs et

des cris, lorsque ces enfants ne pouvaient
pas les satisfaire. Il faut supposer ensuite
que celui des deux enfants qui éprouva le

Ijremier ces douleurs, et poussa ces cris, sut
trouver, sans aucun exemple, sans aucune
institution, les gestes, les mouvements et

les signes propres à exprimer son état, et à
indiquer l'objet dont il avait besoin, et qu'il

connill que tout cela était propre à émouvoir
son camarade, et à déterminer ses secours. Il

faut encore supposer que ce dernier qui n'a-

vait jamais éprouvé les mêmes douleurs, ni

poussé les mômes cris , ni fait les mêmes
gestes, les mêmes mouvements, les mêmes
signes, devina sans autre guide que l'ins-

tinct, que tout ce qu'il voyait signifiait que
son camarade soutirait. Il faut supposer en-
fin que les souffrances de celui-ci, et tout ce

qui les indiquait, retentirent dans le cœur
de l'autre, et allèrent y exciter, ou plutôt y
créer, un sentiment de compassion qui le

détermina à donner du secours à son com-
pagnun.

« Sans toutes ces suppositions inadmissi-
bles, on voit que l'exemple proposé par
M. l'abbé de Condillac ne peut pas lui-même
être supposé. Mais ce qui répugne le plus
dans cet exemple, c'est cette compassion
que ce philosophe veut faire naître dans le

cœur d'un enfant qui n'a aucune idée des
souffrances en général, et qui n'a jamais en
particulier éprouvé celles (pi'occasionne le

fiesoin de nourriture , le seul qu'on puisse

supposer dans l'état d'enfance et de nature.

Il n'est que trop vrai que nous ne pouvons
compatir naturellement qu'aux maux que
nous avons simfferts, et que si, dans l'état de

société civilisée, nous nous intéressons à la

situation des personnes livrées à des espè-

ces de douleurs que nous n'avons jamais

éprouvées, c'est par analogie, et par la iio-

(433) Section piciiiioio (te la sccom'.o partir, p. 5 cl suiv.
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tiiiii ^uiit^raio que nous avons de la douleur.

l'A quant au fond même de ce sentiment do

(duqiaraison, c'est comme tous les ])hiloso-

]ihes ne peuvent s'empêcher d'en convenir,

lin retour sur nous-mêmes qui nous met
| ar

notre amour propre à la place de ceux de

nos semblables que nous voyons soullVir,

lorsque ces semblables nous sont cliers, et

dans la proportion où ils nous sont cliers.

Ce que je viens de dire ici sulFit pour faire

voir quels éclaircissements on i)euf atten-

dre sur l'origine du langage d'un pliilosoplie

sur la naissance de cet an de communiquer
ses pensées et d'établir un commerce entre les

esprits. Ensuite il tombe dans le sentiment
de M. rabi)6 de Condillac, et trouve, coiiinu:

ce [ihilosopiie, le premier lani^age de riioimiie

dans le cri O.c la nature. El tout ce ipi'il liit

la-dessus est très-bon pour la situation mili-

tante où il a voulu su[)poser le premier état

de société. Enlin il revient au commun sen-
timent des philosophes, et veut que les hom-
mes, après avoir exprimé les objets visibles

et mobiles par des gestes, et ceujc qui frappent
l'ouïe par des sons imitatifs, se soient enfinqui place cette origine dans un sentiment

de compassion et d'intérêt, qu'il crée jiour avisés de substituer à ce langage les articu

ainsi dire avant le temps, et de son autorité, lalions de la vois, qui, sans avoir le même
et qui ne peut être que le fruit de plusieurs rapport avec certaines idées, sont plus pro-

circonstances au delà de l'état de nature, près à les représenter toutes comme signes

« Il est vrai cme M. de Condillac paraît institués; substitution, sioule ce phil()»o\)hc,

n'avoir posé ce iondement que pour eu ve- qui ne peut se faire que d'us commun consen-

nir au langage d'action , et arriver par de-

grés aux curieuses et savantes observations

qu'il nous a données sur la déclamation et

les gestes dos anciens, sur la musique, la

jirosodie, et sur l'origine de la poésie. Mais
comme c'est sur le langage d'action qu'il

fonde l'origine de la parole, il est toujours

constant que c'est sur des connaissances
impossibles k concevoir dans l'état de pure
nature, et sur un sentiment de compassion
encore plus incroyable, qu'il bâtit tout l'é-

difice de la formation des langues.
« Il est aisé de sentir qu'en admettant

sans examen ces principes arbitraires, vous
êtes rapidement conduits où l'auteur veut
vous mener, et qu'après avoir perdu ces

Iirincipes de vue, tout ce que vous dit un
philosophe ingénieux et méthodic[ue vous
parait de la dernière évidence. C'est ce qui
arrive particulièrement en lisant ce que
M. l'abbé de Condillac dit sur la formation
des mots (Wij.Mais encore ne peut-il i>oiiU,

dans cet article, s'empêcher de donner dans
l'erreur commune à tous les philosophes,
qui veulent que l'invention du langage soit

le fruit de conventions faites entre les hom-
mes. Pour comprendre, dit-il, comment les

hommes convinrent entre eux du sens des

premiers mois qu'ils voulurent mettre en

usage, il sufi'it, etc. Je n'irai pas plus avant
dans l'exaiiien des opinions de M. de Con-
dillac. Je marcherais trop vite si je le sui-

vais. Il est parti des connaissances qu'il avait

et de celles de ses lecteurs. Pour moi, je pré-
tends ne suivre que la marche de la nature,
qui sûrement n'a pas été aussi vite que la

font aller tous les philosophes.
'I M. Uousseau paraissait d'abord avoir

senti combien il était peu naturel d'attribuer
la formation des langues à une invention
l'étléchie et au consentement raisonné des
jiremiers hommes. Il observe très-bien (VJo)

que si les hommes ont eu besoin de la parole
pour apprendre à penser, ils ont eu bien plus
besoin encore de savoir penser pour trouver
l'art de la parole. Mais il se fait tout de suite

des difficultés qui le portent à dire qu'à peine
peut-on trouver des conjectures supportables

TEMENT, et d'une manière assez difficile à
pratiquer pour des hommes dont les organes

'

grossiers n'avaient encore aucun exercice, et

plus difficile encore èi concevoir en elle-même,

puisque cet accord unanime dut être motivé,

et que la parole. parait avoir été fort néces-
saire pour établir l'usage de ta parole.

« Dans ce passage, M. Rousseau enchérit
encore sur l'opinion de M. l'abbé de Con-
dillac, par rapport à la convention que ce
dernier a suppusée né -essaire )i(>iir l'inven-
tion du langa,.;e, |niis(|ue .M. Uousseau n'ad-
met pas seulement cette convention, mais
qu'il veut encore qu'elle ait été motivée et

faite dans un seul âge d'hommes. Je dis dans
un seul âge d'hommes, parce qu'en su[>posant

avec cet auteur que le iléfaut d'evercice eût
rendu grossiers les organes de la parole chez
les premiers hommes adultes, cette grossiè-

reté n'aurait pas p.tssé jusqu'à leurs enfants,

qui, aussi bien disposés par la nature que le

sont les nôtres, auraient, par la douceur et

la Uexibilité de leurs organes, corrigé ce
qu'il y aurait eu de dur dans le langage do
convention qu'ils auraient entendu et appris.

La grossièreté des ors^anes ne pouvait donc
être un obstacle à la formation des langues,
que pour les individus mêmes qui convin-
rent de son invention, et cette invention fut

donc elle-même l'ouvrage d'un seul Age
d'homme. Mais au fond M. Rousseau n'était

jias bien persuadé de la réalité du consente-
ment raisonné et motivé des premiers in-

venteurs du langage. Il en revient, comme
nous venons de voir, à dire'çîa; la parole

paraît avoir été fort nécessaire pour établir

l'usage de la parole.

« Il aurait été bien à désirer qu'un homme
aussi haljile à développer les princijies qu'il

se fait ou qu'il adopte eût voulu faire de
cette dernière proposition la base de ses re-

cherches sur la formation du langage, et

qu'il eût poussé ces recherches aussi loin

que la matière l'exigerait : on aurait eu
quelque chose de plus lumineux et de plus
approfondi que tout ce qui a été dit jusqu'à
présent. Mais ici, comme dans bien d'autres

endroits de ses ouvrages, M. Rousseau a

(loi) SccouJo parlie, cli. 9. (iTiU) Pîigi"' -49 ,':0 son Discours sur t'iiit'ijiititi', oie
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aiirtiidonné le clieniin que lui iiuiiquaieni

ses propres lumières, pour suivre les routes

battues.
<( Au reste, les deux philosophes donl je

viens de parler ne sont pas ceux qui me pa-

raisseut avoir le plus donne'- dans l'opinion

que le langage est le fruit d'une convention,

et eonséquemment le résultat d'i(iées anté-

rieures à son institution. On voit même, en
les lisant avec une certaine alleution, qu'ils

ne posent ce fondement que d'une main
tremblante, et qu'ils voudraient avoir pu
trouver quelque cliose de plus solide. Mais
voici un célèbre géouiètre, bien moins cir-

conspect et ])ien jilus décidé que I»]jI. de
Condillac et Rousseau : c'est fèu M. de Slau-

jiertuis. II ne s'est pas seulement persuadé
qu'un èlre tel que l'homme, capable de par-

venir aux sublimes spéculations et aux pro-

fondes découvertes de la géométrie, devait

être doué du talent de ])enser avant que de
parler : il a ciu encore que cet être pouvait

se faire arbitrairement un plan d'idées tou-

tes dillérentes des nôtres. Voici ses pai'Oles :

On truia-c des langues, surtout chez les peu-
ples fort éloignes, qui semblent avoir été' fur-

mées sur des plans d'idées si différentes des

nôtres, qu'on ne peut presque pas traduire

dans nos langues ce qui a été une fois exprimé
dans celles-là. Ce serait, ajoute cet auteur, de

la comparaison de ces langues arec les autres,

qu'un esprit j)hitnsophique pourrait tirer beau-

coup d'ulilité (i.36).

« Assurément si M. de Maupertuis ei1l eu
cet esprit iihilosoplii(iue dont il parle, il

n'aurait jamais jiensé que la difficulté de
rendre dans les langues connues le sens
d'expressions totalement étrangères à ces

langues supposât des plans d'idées différen-

tes des nôtres. 11 aurait vu, au contraire,

que rien n'est jilus éloigné de la simple rai-

son que celte imagination d'un plan il'idées

antérieur à l'invention du langage; et la

connaissance des langues que nous avons
apprises par les ouvrages des anciens les

plus savants et les plus éloquents l'aurait

convaincu qu'il n'y a jamais eu, dans quel-
que temps et chez quelque peu|ile que ce
soit, d'autres idées que celles que peuvent
avoir lous les hommes, parce qu'elles sont
toutes l'etfct de la même organisation et le

l'ésultat des mêmes [icrceptions , ou du
moins l'elfct de la même faculté de perce-
voir. 11 aurait vu que s'il se trouve dans
toutes les langues des mots et des phrases
en quelque sorte intraductibles dans toute
autre langue, cette ditlicullé ne vient point
de la singularité réelle des idées exprinu'ps,

ni de ce qu'elles sont si absolument particu-
lières aux liommes qui se sont servis de ces
expressions qu'elles deviennent incommu-
nicables à toute autre espèce d'hommes,
mais de ce que ces idées, jjar leur analogie
au génie do ces hommes et à celui de leur
langue, ou à des opinions et à des usages

(13f>) Œuvres de Mauperlui'i; Lyon, 17:iG, I. I",
an. •! des Ki'/lexions philosopliifiii.''^' shi' l'oiifrinc de.t

lanyiiei.

qui nous sont inconnus, ne peuvent nous
être communiquées faute de véhicules né-
cessaires pour l'es faire passer dans notre
intelligence. En un mot, avec un peu de
philosophie, M. de Maupertuis aurait re-

connu que ne pouvant y avoir des hommes
qui eussent d'autres sens, d'autres facultés

que les nôtres, il ne pouvait non plus y en
avoir qui eussent des idées étrangères et

su^)érieures à ces sens et à ces facultés : ce
qu il faudrait cependant sujiposer pour at-

tendre lies lumières, telles que M. de Mau-
l)ertuis les désirait, de la comparaison entre
elles des langues les plus étrangères, et de
la comparaison de ces mômes langues avec
les langues connues.

« Je suis très-éloigné de croire qu'après la

simple invention des signes, les idées des
premiers inventeurs se soient bientôt com-
binées les unes avec les autres (437); qu'elles

se soient en même temps multipliées, et

qu'on ait aussi mulliitlié les mots, souvent
même au delà des idées. Il est visible qu'ici

M. de Maupertuis met d'abord les etfets

avant les causes, et qu'ensuite il avance une
proposition fausse, en disant que les inven-
teurs du langage ont .souvent multiplié les

mots au delà des idées.
'( M est enell'et certain (iuercs|)rit humain

n'a jamais pu connaître et comliiner que des
objets fixes et déterminés, ou des modifica-
tions de ces objets. 11 est aussi certain qu'il n'y
a que les mots qm puissent distinguer, fixeV

et déterminer les idées, ainsi que leurs mo-
dillcalions, de soite que, supposer la combi-
naison et la multiplication des idées avant
l'invention des mots qui les font distinguer,
qui les fixent et les déterminent, c'est mettre
1 effet avant la cause ; c'est avoir une opinion
que le seul respect ({u'on doit à la mémoire
d'un homme célèbre empêche de qualifier,

comme elle le mériterait.

« Et quant h cette autre opinion oii était

M. de Maupertuis, que dans l'invention du
langage, on a multiplié les mots au delà des
idées, elle n'est pas moins extraordinaire, h

moins que cet auteur n'ait voulu parler des
mots ou particulesqui,n'exprimant]iar elles-

mêmes aucune idée, servent seulement à lier

les mots ou les propositions qui exprimeni
les idées. Mais ce n'est pas dans la première
invention du langage qu'on peut supposer
ces particules ; et en tout cas, AI. de Mauper-
tuis aurait toujours abusé des termes.

« C'est quelque chose de bien curieux
que d'entendre cet auteur se plaindre de
ce que à peine nous sommes nés (138), que
nous entendons répéter une infinité de mots
qui expriment plutôt les pnjugés de ceux qui
nous environnent que les premières idées qui
naissent dans notre esprit ; que nous retenons
ces mots; que 7ious leur attachons des idées

confuses, et que voilà notre provision faite

pour le reste de notre vie, sans que le plus
souve7it nous nous soyons avisés d'approfon-

(437) Loc. cil., art. i.
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dir la rraie valeur de ces mots, ni ta sûreté

drs connaissances qu'ils peuvent nous procu-
rer, ou nous faire croire que nous posse'dons.

Ces inconvénients furent sans doute bien

fâcheux pour un homme comme M. de Mau-
pertuis, qui sans cela n'aurait pas perdu to-

talement /c souvenir de ses premières ide'es,

de l'e'lonnement que lui causa la vue des objets,

lorsqu'il ouvrit les yeux pour la première

fois, et des premiersjugements qu'il porta
dans cet âge où son âme, plus vide d'idées,

lui aurait été plus facile â connaître qu'elle

ne l'était lorsqu'il écrivait toutes ces belles

choses, parce qu'elle était, pour ainsi dire,

plus elle-même, etc. ('i.3!)). Mais pour tout au-
tre être raisonnable, le malheur n'est pas si

grand. Les liommes de cette dernière espèce,

qui assurément ne comptent point avoir été

philosophes dès en ouvrant les yeux, sont
fort contents qu'on ait accéléré le dévelop-
pement de leurs facultés, en leur apprenant
des mots qui, sans expliquer l'essence in-

connue des choses, leur donnaient par de-

grés assez de connaissances sur l'existence

de ces choses, sur leurs modifications et sur
leurs rapports avec eux, pour en faire usage
suivant leurs besoins et leurs goiîts, et

pour ne pas les confondre les unes avec les

autres.
« Les philosophes, surtout, ne s'imagine-

ront jamais qu'il puisse naîlre dans notre
esprit des idées indépendantes des mots, ni

que les premiers mots que nous apprenons,
ne servent qu'à exprimer les préjugés de
ceux qui nous environnent dans notre enfance.
Ils verront, au contraire, que ces mots leur
ont été extrêmement utiles pour dénommer
successivement et proportionnément à leurs

besoins, les choses et leurs qualités, d'une
manière à les fixer et à les attacher dans leur
cerveau, en sorte que se rappelant les mots
à propos du besoin qu'ils avaient des choses,

ils pouvaient se servir des uns pour se pro-
curer les autres. D'ailleurs, ces philosophes
savent très-bien que ce n'est pas dans les

mots, et surtout dans ceux que nous appre-
nons dans l'enfance, que se trouvent les

préjugés; mais dans les jugements aijstraits

que nous portons des choses, lorsque, après
avoir cippris une infinité de mots, et multi-
plié nos idées par leur moyen, nous venons
à combiner ces idées, et à nous faire des
règles et des principes sur des choses qui
n'ont d'autre modèle sensible que nos pro-
jires idées, et qui sont au-dessus, comme
au delà de nos besoins naturels.

« Mais M. de Maupertuis était bien éloi-

gné de penser que nous eussions besoin de
niots pour former des iilées ; et comme si ce
n'avait pas été assez de ce que nous venons
de rapporter de son opinion sur cette partie,

il va jusqu'à s'imaginer cpi'un homme à qui
le sommeil aurait fait oublier toutes se? per-
ceptions et tous les raisonnements qu'il avait

faits, mais qui aurait conservé les facultés

d'auercevoir et de raisonner, viendrait de

(439) Lac. cil., art. C

DicTioMN. d'Amthuopologie.

lui-même facilement à bout de fixer et de
distinguer ses idées par des signes. Et voici

comment cet homme s'y prendrait : Suppo-
sons (jue sa première perception eût été, par
exemple, celle qu'il éprouvait lorsqu'il disait :

Je vois un arbre: qu'ensuite il eût la même
perception qu'il avait lorsqu'il disait : Je vois

un cheval. Dès que cet homii:e,Ail >L de Mau-
l)ertuis, recevrait ces perceptions, il verrait

aussitôt que l'une n'est pas l'autre, et il cher-

cherait à les distinguer. Et comme il n'aurait

pas de langage formé, il les distinguerait par
quelques marques, et pourrait se contenter

de ces crpressioris A. et li. pour les mémis
choses qu il entendait lorsqu'il disait : Je vois

un arbre, je vois un cheval. Recevant ensuite

de nouvelles perceptions, il pourrait les dis-

tinguer toutes de la même sorte, et lorsqu'il

dirait, par exemple, R., il entendrait la

même chose qu'il entendait, lorsqu'il disait :

Je vois la mer.
« Cet auteur ingénieux, mais qui, comme

bien d'autres, ne voyait point clair dans
cette matière, a cru qu'eu sauvant la faculté

de raisonner de l'oubli de toutes les autres
connaissances, il n'y avait rien de plus na-
turel que les opérations qu'il fait faire à son
homme. Mais il aurait été bien embarrassé si

quelqu'un lui eût demandé ce qu'il entendait
par cette faculté de raisonner. Obligé d'ap-
profondir les termes , peut-être aurait-il

reconnu , malgré lui-même, que si dans
l'usage ordinaire des philosophes, ces ter-

mes exprimaient l'attention, la réflexion et

le jugement, dans l'exacte vérité ils ne signi-

fiaient que la puissance passive d'acquérir

ces qualités par le moyen du langage. Alors
M. de Maupertuis aurait senti que son homme
hy|!othélique, ayant oublié toutes ses percep-
tions, tous ses raisonnements, il avait aussi
pertlu la faculté active de former un dessein,
tel que celui de vouloir distinguer ses per-
ceptions par des marques quelconques. Il

aurait ensuite reconnu la distance immense
qu'il y a entre les simples jierceptions c'un
arbre, d'un cheval et de la mer, et cette

opération de l'esprit et du langage, par la-

quelle on dit, JE VOIS un arbre, je vois un
CHEVAL, JE vois la MER. Il aurait vu, en un
mot, que la supposition d'un homme qui,

après avoir perdu tous les moyens de fixer et

de distinguer ses idées, chercherait à dési-

gner et h arranger ses premières {)erceptions,

n'est guères moins plaisante que cette polis-

sonnei'ie de parade oii Arlequin feignant
d'être mort d'un coup de fusil, et continuant
cependant de parler, répond à celui qui le

lui fait remarquer, qu'avant de mourir, il

s'est réservé l'usage de la parole.
« Mais après tout, que pouvait-on atten-

dre sur cette matière, d'un observateur qui
était inquiet de savoir si les dillerences ex-
trêmes (YiO) qu'on trouve aujourd'hui dans
les manières de s'exprimer, viennent des
altérations que chaque père de famille ain-
troduitesdans une langue, d'abord commune

(450) Lettre stir les progrès des sciences, tome II,

page 378.
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à tous, on si ces manières de s'exprimeront

d'abord été différentes ? qui croyait qu'on
j)ourrait trouver de grandes lumières sur

cette question dans la langue que se feraient

deux ou trois enfants élevés ensemble dès le

plus bas i\ge, sans aucun commerce avec les

autres hommes, quelque bornée que fût cette

langue; qui regardait comme une chose très-

essentielle d'observersi cette nouvellelangue
ressemblerait à quelqu'une de celles qu'on
parle aujourd'hui, et de voir avec laquelle

de ces langues elle aurait le plus de confor-

mité ;
qui désirait encore que l'on forniAt plu-

sieurs sociétés pareilles d'enfants de différen-

tes nations dont les pères pariassent les lan-

gues les plus différentes, parce qu'à son avis,

la nnissnncc est di''jà une cspèi'e d'éducation ;

qui (,'nlin poiiail l'avcu^U'incul sur celle ma-
tière, au point de s'imaginer que cetio expé-

rience ne se bornerait pas à nous instruire sur

l'origine des langues, mais qu'elle pourrait

encore nous apprendre bien d'autres choses

sur l'origine des idées mêmes, et sur les no-
lions fondamentales de l'esprit humain. Ce
géomètre ne s'apercevait pas de ce que peut
voir tout homme éclairé des simples lumières

du bon sens, que le langage est une chose

purementaccidentelle, tant pour le fond, que
pour la diversité; que, sans recourir à des

expériences <i peu près im;)Ossibles, il y a

dans la différence extrême qui se trouve

entre les langues des peuples qui ne se sont

jamais connus, qui n'ont jamais eu les moin-

dres rapports ensemble, la preuve la plus

complète de l'inutilité de ces ex|iériences
,

puisque l'on peut faire dans la comjkTraison

de ces langues, des recherches beaucoup
plus étendues que celles qu'offrirait le lan-

gage trouvé par deux ou trois enfants iso-

lés, ou par plusieurs sociétés de deux ou
trois enfants de cette espèce. 11 ne fallait pas

moins que l'ojiinion très-singulière où était

M. de Maupertuis qu'il était possible de

trouver des idées indépendantes de toute

espèce de langage, et absolument étrangères

€» toutes nos connaissances, pour le porter à

s'imaginer que des langages tout fraîchement
inventés, et entièrement difl'érents de tous

les langages connus ou possibles à connaî-

tre, lui fourniraient des idées de cette es-

pèce. Il ne s'aperçoit pas que s'il eût pu y
avoir de ces sortes d'idées, on n'aurait jamais

pu les lui communiquer, faute de moyens
propres ; attendu (}ue pour que nous puis-

sions recevoir une nouvelle idée quelconque,

il faut (pi'elle entre dans notre cerveau par

analogie avec les idées que nous avons déjfi,

et jiar des termes équivalents h ceux dans

lesquels cette idée nous est présentée. Mais
dès \h qu'une idée aura de l'analogie avec

nos autres idées, et que nous pourrons la

tixer par des termes équivalents à ceux dans
lesquels elle aura été originairement conçue ;

elle cessera d'être de l'espèce de celles que

M. de Maui>ertuis voulait (pie l'im cliercliAt

par des moyens aussi bizarres que dilliciles

à mettre en pratique. Les philosophes, qui
n'ont pas même besoin de l'être pour sentir

toute l'illusion des vues de M. de Mauper-
tuis, ne s'amuseront jamais à chercher dans
la comparaison des langues les ]dus étran-

gères, et, si l'on veut, les plus originelles,

des idées indépendantes de tout langage : et

loin de croire qu'on puisse trouver de telles

idées dans certaines langues existantes ou à

exister, ils seront en état d'affirmer, sans

sortir de leur cabinet, qu'essentiellement

parlant, il n'y a qu'une sorte de langage,

puisqu'en quelque langue que ce soit, on ne
peut exprimer que ce qu'on voit et ce qu'on
sent, et cela dans l'étendue bornée de n >s

facultés qui sont, pour le fond, les mêmes
dans tous les hommes organisés selon les

lois générales de la nature; de sorte qu'ab-

solument parlant, c'est la chose du monde la

plus inutile que de chercher K pénétrer le

sens des langues différentes de la nôtre; et

que quand la vie d'un homme suffirait pour
les apprendre toutes (Ul), tant de langues
réunies dans notre cerveau ne nous olfri-

raient pas plus de connaissances réelles et

utiles, que celles que nous pouvons facile-

ment acquérir par le moyen de notre langue
maternelle. Les recherches proposées par

M. de Maupertuis sont donc de pures visions,

et l'on peut hardiment les mettre dans la

classe que mérite cette autre idée où était ce

géomètre, que peut-être on ferait bien des

découvertes sur cette merveilleuse union de

l'Ame et du corps, si l'on osait, comme il le

désirait humainement, en aller chercher les

liens dans le cerveau d'un criminel vi-

vant ('i.i2).

« On nie reprochera, peut-être, d'avoir

Iierdii trop de temps à combattre les chimères

tie M. de Maupertuis. Mais on ne trouvera

pas ce temps tout à fait mal employé, si l'on

prend la peine de faire attention que ces

chimères n'en sont pas pour tout le monde ;

que d'ailleurs, quelles que soient les opi-

nions d'un homme célèbre, elles méritent

les honneurs de la critique ; et qu'enfin les

raisons ([ue j'ai employées contreVet auteur,

serviront toujours, si elles sont bonnes, à

établir les principes de ce que j'ai à dire sur

la formation du langage.
« M. l'abbé Pluche, dans sa Mécanique des

Jangacit, pense que la i>arole a été donnée <i

riionune })oiir exprimer ses pensées. Il met
donc, comme M. de Maupertuis, les pensées

avant la parole. Mais, plus circonspect et

moins curieux que ce géomètre, il prévient

toutes les difficultés, en disant que ce n'est

aucun homme, mais Dieu seul qui a été

notre premier maître de langue. Et il a rai-

son, pour moi et pour l)ien d autres. L'auto-

rité sur laquelle sa proposition est appuyée,

est trop certaine et trop .-esjiectable pour

(441) Si l'on fait ."ïlleiUion que ce n'est pas anx que je dis ici.

Iioiiiiiies qui ont su un plus grand noniliic de lan- (442) Ne taxerait-on pas de barliarie M. de M.in

gués que nous devons le pins de lumières pliiloso- peiHiis, si l'on ne lui eût pas connu un caraclere

jlhiques, on e()nvi('i}ilia f.uilcinent de la vciitede ce fort dilleient?
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qu'on puisse la révoquer en doute. »

HERDER.

« .... L'histoire de l'espèce humaine pré-

sente un ?;rand nombre d'accidents et d'évé-

nements qu'il m'est impossible de com-
prendre sans le concours d'une influence

supérieure ; par exemple, il me paraît inex-

plicable que l'homme ait pu connuencer la

carrière du perfectionnement et inventer le

langage et la première science, sans un guide

supérieur.... On ne peut nier qu'une écono-

mie divine ait régné sur l'espèce humaine
depuis son origine pour diriger sa course

dans les voies les plus sûres. » {Idées sur la

philos, de l'hisl. de l'humanité , t. I, liv. v,

p. 299.)

M. Cousin reproche à Herder d'avoir eu
recours à des « explications mystiques , au
lieu de rapporter le langage à l'énergie de
l'esprit humain. Comme Kouss^au, dit-il, et,

dejiuis, M. de Bonald , Herder résout le pro-
lilème par le Deus ex machine. Le langage ,

suivant lui , est d'institution divine ; cela

peut être, mais ce n'est pas moins un contre-

sens dans l'ouvrage de Herder , où tout est

expliqué humainement. Si Dieu intervient

dans cette dilliculté, il faut le faire intervenir

dans d'autres diliicultés qui ne sont pas
moins grandes , et c'en est fait de l'idée fon-

damentale du livre. » ( Cours de 1828 ou
Jntrod. à l'hist. de la Philos., 11' leçon,

p. 29.)

Que Herder soit ici inconséquent , cela

peut être ; mais ne vaut-il pas mieux admet-
tre une vérité par inconséquence que d'ôtre

perpétuellement dans le faux par amour de
la logique?
Donnons encore quelques extraits ducélè-

Dre philosophe alleman(l.
« Si les hommes, dit-il, dispersés sur la

terre comme les animaux, avaient dû établir

d'eux-mêmes et sans secours la forme inté-

rieure de l'humanité , nous trouverions
encore des nations sans langage, sans raison,

sans religion , sans morale , car ce que
l'homme a été , l'homme l'est encore ; mais
aucune histoire, aucune expérience ne nous
permet de croire que l'homme vive nulle
part comme l'orang-outang. Les fables anti-

ques que Diodore et Pline racontent de ces
monstres humains privés de tous sentiments
portent avec elles un caractère évident de
fausseté. Il en est de même des récits des
poètes qui , jaloux de relever la gloire de
leurs Orphées et de leurs Cadmus, exagèrent
la grossièreté des empires naissants de l'an-
tiquité ; les temps où ils ont vécu et le but
de leurs ouvragesdiiuinuent également l'au-
torité de leur témoignage. En suivant les

analogies du climat, ïl paraît évident rju'au-
cunenation européenne, surtout aucune tribu
de la Grèce, n'a été dans un état si aliject que
les Nouveaux-Zélandais ou que Içs Pécherais
de la Terre de Feu ; encorf dan^K-i d/^/saila-

(iiôi Herder, Idt'es sur la^Mtosop.'iie de l'histoire,

t. Il, liv. i\, eh. 5. p. 210.
(414> IIeruer, //(<(•.••. f.v., I. II liv. \. clun. 8.

tion même lie ces peuplades , relrouve-t-on

des traces d'humanité , de raison et du lan-

gage ('tiS).

« Si, comme nous l'avons vu , les qualités

les plus distinguées de l'homme , heureuses
capacités qu'il apporte en naissant , ne s'ac-

quièrent et ne se transmettent, à proprement
parler ,

que par la puissance de l'éducation,

du langage, de la tradition et de l'art, non-seu-

lement' les premiers germes de cette huma-
nité devaient sortir d'une même origine

,

mais il fallait encore qu'elles fussent artifi-

ciellement combinées dès le principe pour
que le genre humain fût ce qu'il est. Un
enfant abandonné et laissé à lui-même pen-
dant des années ne peut manquer de périr

ou de dégénérer. Comment donc l'espèce

humaine aurait-elle pu se suffire à elle-même
dans ses jiremiers débuts? Une fois accou-
tumé à vivre de la même manière que l'orang-

outang , jamais l'homme n'aurait travaillé à
se vaincre , ni appris à s'élever de la condi-
tion muette et dégradée de l'animal aux pro-
diEçes de la raison et de la parole humaine.
Si1a Divinité voulait que l'homme exerçât
son intelligence et son cœur, il fallait qu'elle
lui donn;\t l'une et l'autre ; dès le premier
moment de son existence, l'éducation, l'art,

la culture lui étaient indisjiensables ; ainsi

,

le caractère intime de l'humanité porté
témoignage de la vérité de cette ancienne»
philosophie de notre histoire (i.'ti).

« Et l'animal humain, s'il eût été pendant
des siècles de siècles dans l'état abject qu'on
lui prête, et que, par des proportions entiè-
rement différentes, il eût reçu la forme qua-
drupède dans le sein de sa mère , comment
eût-il abandonné cet état de son propre mou-
vement et se fût-il élevé à l'attitude droite,

de la condition de l'animal qui le courbait
vers la terre? Comment eût-il pu s'élever à
l'état d'homme, et, avant qu'il ne fût homme,
inventer la parole humaine? Si l'homme eût
commencé par marcher sur les pieds et
sur les mains, assurément il n'aurait point
changé ; et il n'y a que le prodige d'une
seconde création qui eût fait de lui ce qu'il
est maintenant, et ce cjue son liistoire et l'ex-

périence nous attestent à chaque pas.
« Pourquoi donc embrasserions-nous des

paradoxes dénués de preuves, et même entiè-
rement contradictoires, quand la constitution
de l'homme, l'histoire de son espèce et toute
l'analogie de l'organisation terrestre, nous
conduisent à d'autres résultats (iVo). »

FRÉDÉRIC SCHLEGEL.

Dans l'ouvrage qui tourna pour la pre-
mière fois sur lui les regards de l'Europe
(son petit Traité publié en 1808 sur la langue
et sur la sagesse des Indiens), il iléclare fran-
chement son opinion sur 1 unité originaire
de toutes les langues. Il rejette avec indigna-
tion l'idée que le langage serait une inven-
tion de l'homme dans un état sauvage et

p.ig. 278.

{'ti-'.) Herder
cl;a|>. U.

Idées
, etc. . tome l" livre ni
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inculte, niiienéo à une perfection graduelle

par le travail ou l'expérience de géiit'rations

successives. Il le consiilère au contraire

comme un tout indivisible avec ses racines

et sa structure, sa prononciation et ses carac-

tères écrits.

Ses études postérieures n'ont rien changé
à cotte opinion , comme on le voit fiar son
dernier chef-d'œuvre (V'i-6). Dans sa philoso-

phie du langage , il considère la parole

comme un don particulier à l'Iiommo et [)ar

conséquent uni(iue dans son origine. Nous
en citerons le passage suivant :

« Avec nos sens et nos organes actuels, il

nous est impossible de nous former l'idée la

plus éloignée de cette langue que le jire-

niior homme possétlait avant d'avoir perdu
sa puissance, sa perfection et sa dignité

originelles ; tout comme il pousserait impos-
sible de raisonner sur cotte parole mysté-
rieuse à l'aide de laquelle les esprits immor-
tels envoient leurs pensées sur les ailes de
la lumière à travers l'espace immense des
cieux ; do même encore que nous ne sau-
rions concevoi; ces mots ineffables pour des

êtres créés, qui sont proférés dans l'intérieur

impénétrable de la Divinité , là où , d'après

l'expression de l'hymne sacré, l'abîmeappelle

l'abime ; c'est-à-dire que la plénitude de
l'amour divin appelle la majesté étei'nelle.

Lorsque de ces hauteurs inaccessibles nous
redescendons à nous-mêmes et au premier
iiomme, tel qu'il était réellement, la narra-

tion simple et naïve de ce livre qui contient

notre histoire primitive, et nous montre
Dieu apprenant à l'homme à parler, cette

narration , dis-je , à nous arrêter même au
sens le plus simple, sera en accord parfait

avec ce que nous sentons naturellement.

Comment, en etfet, pourrait-il en être autre-

ment, ou comment une autre impression

serait-elle possible, quand nous considérons

le rôle que Dieu y joue , celui d'un père,

pour ainsi dire , qui apprend à son lils les

j remiers rudiments du langage ? mais sous

c(îsens si simple est cachée comme dans tout

ce livre mystérieux une autre signification

beaucoup plus profonde. Le nom de chaque
chose et de chaque être vivant , tel qu'il est

nommé en Dieu et désigné de toute éternité,

ce nom contient en lui-même l'idée essen-

tielle de son être le plus intime , la clef de

son existence, la puissance décisive de l'être

ou du non-être ; c'est ainsi qu'il est employé
dans le discours sacré, où il est en outre

dans un sens plus haut et plus saint, uni à

l'idée du Verbe. D'après ce sens plus profond,

cette narration montre et signifie , comme je

l'ai déjà remarqué, qu'avec le langage confié,

communiqué et parlé immédiatement par

Dieu à l'homme et par le langage même

,

riiommc fut installé comme le gouverneur
cl le roi de la nature, ou plus rigoureuse-

ment encore , comme le député de Dieu au

sein de cette création terrestre , fonction
sublime qui fut sa destination originelle. »

BENJAMIN CONSTANT.

« On a recherché l'origine de la rciigion ,

comme on a recherché l'origine de la société

et l'origine du langage. L'erreur a été la

môn.e dans toutes ces recherches. On a com-
mencé par supposer que l'homme avait existé
smis société , sans lattgage , sans religion....

Mais cette su[iposition impliquait qu'il pou-
vait se passer de toutes ces choses, puisqu'il

avait pu exister sans elles. En partant de ce

firincipe on devait s'égarer. La société , le

langage et la religion sori< inhérents à l'homme,
leur assigner d'autres causes que sa nature
c'est se tromper volontairement (Vi").

« Tous les systèmes religieux et politi-

ques des philosoplies du xviii' siècle par-
tent de l'hypothèse d'une race réduite primi-
tivement à la condition de brutes errant
dans les forêts et s'y disi)utant le fruit des
chênes et la chair des animaux.

« Mais si tel était l'état naturel de l'homme,
liar quel moyen l'homme en scrait-il sorti 7

invoquer le liasard , c'est prendre pour une
cause un mot vide de sens ; le hasard ne
triomphe point de la nature ; le hasard n'a

point civilisé des espèces inférieures qui

,

dans l'hypothèse de nos philosophes, auraieit
dû rencontrer aussi des chances heureuses.

(1 La civilisation par les étrangers laisse

subsister le problème intact. Vous me mon-
trez des maîtres instruisant des élèves, mais
vous ne me dites pas qui a instruit les maî-
tres : c'est une chaîne suspendue en l'air. H
y a plus, les sauvages repoussent la civilisa-

tion quand elle leur est présentée. Plus
l'homme est voisin de l'étal sauvage, plus il

est stationnaire. Les hordes errantes que
nous avons découvertes , clair-semées aux
extrémités du monde, n'ont pas fait un seul

I)as vers la civilisation. Les habitants des
côtes que Néarque a visitées sont encore
aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a deux mille

ans....

« il en est de même des sauvages décrits

dans l'antiquité par Agatharchide, et, de nos
jours, par le chevalier Bruce, etc.» 'ViS\

G. DE HITMBOLDT.

Le célèbre Guillaume de Ilumboldt, qui
avait concentré toutes les forces de son gé-
nie dans l'étude comparative des langues
sous leurs rapports grammaticaux, phifoso-

phiques et historiques, et qui joignait la f)lus

vaste érudition à l'intuition la plus péné-
trante, n'a jamais pu concevoir la formation
humaine et progressive du langage. Voici
textuellement sa pensée :

n La psrole, d'après mon entière convic-
tion, doit être considérée comme inhérente
à l'homme; car si on la considère comme
l'œuvre de son intellect dans la simplicité

(l'iCi) Phi'.nsopliisclii' vorlesiingeu, etc., 1800.

—

1,'ntitcur expira en écrivant la ilixiènie l'çon. Le
ii'iriier unit do sdii nianiiscril fnt (iher, mais. 0,1 a

a,'l)elé tel ouvra^^e lo Cijtni'u vox cl urai'in de ce hi'aii

genio.

(147) De la religion
, par Benianiin Constant,

l. 1", liv. 1", fil. 8, p. 1G1-1C5.

(148) /(/., ibid., \>. 157, ele.
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(le sa ronna^ssaiice native, c'est absolument

inexplicable. Plutôt que de reiioiuer, dans

Texplication do rorigine des langues, à Tin-

tluence d'une Cause puissante et première, et

do leur assigner à toutes une marche uni-

lorine et mécanique qui les traînerait pas à

pas de[)uis le commencement le plus gros-

sier jusqu'à leur perfectionnemeni, j"em-

lirasscrais l'opinion de ceux qui rapportent

1 origine des langues à une révélation im-
médiate de la Divinité. >- {Lettre à M. Abel

ll'nmsat, etc., Paris, 1827, p. 13.)

M. AMÉDÉE JACQUES,

l'jori sseur do pliilosopLie au collège l.ouis-le-Crand.

M. Jl'LES SIMON,

Piofesseur b I École imrm,i|p et à la l'aculié des lellres

de i'aiis.

M. EMILE SAISSET,

Troresseur ii l'iîcole normale el au tollé){iî Henri IV.

'< i^es opérations intellectuelles un
peu compliquées deviennent impossibles

sans le secours de la parole ;
quelle que soit,

en effet, celle do nos trois opérations fonda-

mentales que l'on considère, l'idée, le ju-

gement, le raisonnement, ont également
besoin du langage. Toutes nos idées ne sont

pas des idées singulières; car si nous ne
concevions que des individus, non-seule-

ment il nous faudrait acquérir longuement
et |)éniblcinent toutes nos idées, non-seule-
ment la mémoire perdrait les ancicnni'S

liées îi mesure que nous lui en conlierions

de nouvelles, mais les idées singulières n'au-

raient elles-mêmes aucune précision, au-

cune nelteté. En effet, aucune idée n'est

claire dans notre esprit si elle n'est distincte,

ou distincte si elle n'est déli;iie ou tout au
moins si elle n'emporte avec soi les élé-

ments de sa délinition. Or toute détinition

se l'ait par le genre et la différence, et sup-

l)Ose, jiar conséquent, la classification, (pii

suiipose à son tour des terme:^ généraux.
Outre qu'il faut définir une idée pour la ren-

ilre claire, il faut aussi en étudier la com-
préhension, pour la connaître d'abord, et

aussi pour voir si elle ne contient pas de
contradiction. Mais les prédicats d'ans idée,

ses caractères, dont l'ensemble constitue sa

compréhension, pris séparément, sont des
idées abstraites et communes. Nous con-
cluons qu'on ne peut se passer des univer-
saux, parce qu'ils sont nécessaires en eux-
inômes, et [larce que sans eux les idées sin-
gulières manquent de précision et de net-
teté. Comment s'engemlrent les universaux,
nous le savons, nous l'avons précédemment
exposé; l'esprit compare plusieurs idées sin-

gulières, il fait abstraction de ce qui est par-
ticulier à chacune, et forme de la partie

commune qui lui reste une idée générale ou
supérieure ([ui contient les itlées singulières
h l'aide desquelles on l'a formée. L'idée gé-
nérale, <\ son tour, soutient un double rap-

l)ort, l'un avec les idées inférieures (Qu'elle

contient, l'autre avec l'idée supérieure ou

i'Ol.OCIK. ï.AN "V
|ilus générale dans laquelle elle est conte-

nue. liUe-môme, par conséquent, a besoin

dôtrc éclaircie par l'étude de sa compré-
hension; et elle peutlôtre, en outre, jar la

détermination exacte de son extension, c'cst-

à-Jire de la iiuanlilé des individus qu'elle

contient.
« L'acquisition d'idées générales d'une

part, et de l'autre la connaissance des rap-

ports de coordination el de subordination

des idées sont donc les deux conditions né-

cessaires pour que nos conceptions em-
brassent la totalité des objets que nous avons

besoin de concevoir, et pour qu'elles soient

nettes et bien déterminées. Supiiosons main-
tenant que nous soyons réduits, pour cha-

que idée, à faire toutes ces comiiaraisons,

ces abstractions , ces généralisations : ce

sera un long et difficile travail que d'acqué-

rir une seule idée précise. De plus, dans la

durée de ces opérations si coni[)lexes, com-
ment n'oubliorions-nous pas les bases d'où

nous sommes partis à mesure que nous nous
élèverons plus haut? Comment serons nous
certains de donner toujours à la même idée

la môme compréhension, la même exten-

sion? Le langage lève toutes ces difficultés.

De même qu'un géomètre qui veut lever un
plan pose des jalons de distance en distance,

et i)roportioniie ainsi les objets à ce qu'il

peut embrasser d'un coup d'oeil, l'esprit atta-

che un mot à chaque évolution régulière de

sa pensée, et par ce secours, monte ou des-

cend l'échelle de la généralisation, aban-
donne une idée pour un temps, y revient

ensuite sans courir le risque do compren-
dre dans une môme unité tantôt une com-
préhension plus large et tantôt une com-
préhension plus étroite. Les mots une fois

construits, lui suggèrent par leurs rap[;orts

constants les éléments de la définition. La
pensée, matérialisée on quelque sorte dans
l'expression, reste fixe et ne déi)end plus des

variations delamé, noire; et le souvenird'un

mot rappelant invariablement une série d'i-

dées, et môme les rapports de coordination

do ces idées, le nombre des opérations in-

tellectuelles diminue dans une proportion

considérable.
« 11 en est de même du jugement et du

raisonnement. Notre vie se i)asse à alliriiier

des existences, h tirer des conséquences. Le
langage est là un élément indispensable, car

il nous donne pour nos comparaisons des

termes fixes; il détermine aussi d'une façon

précise les rapports d'un terme général avec

les idées particulières qu'il exprime. Mais

en outre, qui pourrait suffire à répéter tous

les jugements et tous les raisonnements
jiour chaque terme individuel? Ce qui est

vrai do l'iiJée supérieure étant nécessaire-

ment vrai de toutes les idées inférieures,

l'iiliératicm faite sur les termes généraux me
dis[iense de toutes les auln-s. Ainsi, en ma-
tliéniali(pi('s, tous les rapports étant réduits

;i un certain nombre de rapports possibles,

]ilus les termes dont je me sers sont abstraits,

plus ils me permettent de réunir dans un
seul calcul un grand nombre d'oiéialions
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diverses. IManuel de philosophie, p
suiv.)

« Le langage naturel est absolument im-
puissant pour exprimer une idée abstraite;
le plus simple développement de la pensée
suppose et exi;^o de nombreuses abstrac-
tions. » {Ibid., p. 278.)

Les auteurs du Manuel, après avoir cité
un fragment île M. Cousin sur la part que
l'activité de l'âme a dû avoir dans l'institu-
tion des sij)ies, en supposant le langage
d'invention «mmaine, ajoutent ces paroles
très-signilicirtives dans la bouche de ces phi-
losophes si ardents défenseurs des préroga-
tives de la raison :

« Que concluons-nous? Que les hommes
no sont pas nés pour la société? Ou'ils n'ont
pas toujours été en société? Qu'ils n'ont pas
toujours parlé? Qu'ils ont inventé le lan-
gage? Nous ne concluons rien de tout cela.
Nous ne concluons même pas qu'ils soient
capables de l'inventer. » {Ibid., p. 273.

>

M. DEGÉRANDO.

« L'homme privé, dès sa naissance, du
commerce de ses semblables st de l'usage
de fous les signes que ce commerce nous
conduit à instituer, ne s'élève point au-des-
sus du cercle étroit dans lequel végète la
brute que nous vouons au mépris, et à la-
quelle nous daignons à peine accorder quel-
que portion de notre intelligence. On con-
naît l'histoire du jeune homme trouvé dans
les forêts de la Lithuanie, qui donna lieu
aux observations consignées dans les Mé-
moires de l'Académie des sciences. On connaît
ceHe de la sauvage champenoise. On sait

•lu'ils ne ditlëraient en rien des animaux
aumilieu desquels ils s'étaient trouvés jus-
qu'alors exilés. Ils avaient leurs penchants,
leurs

_
habitudes, leur industrie; rien en

eux n'annonçait .la présence de cette raison
qui réllécliit, ipii comiiine, qui règle toutes
nos facultés, et fait de l'homme un être pen-
sant. Quel est donc cet art admirable à la
jirésence duquel l'homme s'éveille et com-
mence à être lui-même, les sociétés naissent
et se forment, l'industrie prend son essor,
tous les prodiges de la raison se manifestent,
et dont la puissante influence était attendue
j)our féconder le vaste champ oii sont dépo-
sés tous les germes des facultés humaines?

« 11 est impossible de méditer quelques
instants avec attention ce grand et étonnant
)iroblème : L'homme élevé par l'usage des si-

gnes à la dignité d'homme, sans s'aiwjxcvoir
ipi'il doit renfermer les j)lus précieuses et

les plus importantes donné>;'S, pour la solu-

tion des iiroblèmes qui composent l'étude

(le l'intolligenoe humaine. » {Des signes et

de l'nrl de penser, t.I, introduct., p. i ; Paris,

an \'11I ; ouvrage devenu rare et cher.)

« Quelles (|ue soient les facultés que
l'homme tenait déjà des bienfaits de la na-
ture, ces facultés, sans le secours du lan-
gage, seraient en nous oisives et impuissan-
tes ; elles ne iioiu'raient pas davantage en-
gendrer la pensée, (|ue le beau génie de
Lavoibier u eût su renouveler la face de la
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chimie s'il se lût trouvé dépourvu d'instru-
ments et de machines. » (/(/., ibid., p. 7.)

« Sans le langage, la réflexion serait tou-
jours stérile ; c'est lui qui délerniine sou
activité et ses progrès. » {Id., ibid., t. II,

p 250.)

MGR LE CARDI^SAL WISEMAX

Après aviir signalé la vigueur extraordi-
naire de l'esprit humain à l'époque de la

dispersion mentionnée dans la Genèse
,

Mgr AViseman s'exprime ainsi :

« Nous ne aevons pas, je pense, imaginer
que la divine Providence , en distribuant
aux différentes familles humaines le don sa-

cré de la parole, n'ait eu d'autre but ([ue la

dispersion matérielle de la race humaine, ou
la production des formes variéejs du langage

;

il y avait là sans aucun doute une fin plus
profonde et plus inifiortante , la répartition

entre les peui)les des facultés intellectuelles ;

car lo langage est évidemment le pouvoir do
donner un corps à la pensée , et, pour ainsi

dire , de l'incarner ; aussi nous pouvons
(iresque aussi facilement imaginer notre
âme sans aucun corjis, que nos pensées sans
les formes de leur expression extérieure

;

et par conséquent ces organes des concep-
tions de notre esprit doivent à leur tnur
modeler et moditiei ces caractères jinrlicu-

liers, tellement que l'esprit d'une nation doit

nécessairement correspondre à la langue
qu'elle possède. » {Disc, sur les l'apports

entre la science et la religion révélée, dise, i.)

JACQUES BALMÈS

« Pendant que nous parlons , nous pen-
sons

;
pendant (pie nous pensons , nous par-

lons une parole intérieure : la parole est le

fil conducteur de l'intelligence dans le laby-
rinthe des idées.

n Le signe suit l'idée ; il semble néces-
saire à l'idée

« La nécessité de la parole se fait sentir

alors que l'imagination ne peut représenter
les objets d'une manière distincte et qu'il

faut combiner plusieurs idées. Par exem-
ple, il nous serait impossible de raisonner
sur le polygone , si nous n'attachions cette

idée à un ïuot.

« L'esprit humain ne parvient que par lo

travail à voir dans les idées ce que ces idées

contiennent. De là, pour lui, la nécessité de
concevoir sous des formes , non-seulement
distinctes, mais dif3'érentes,les choses mémo
les plus simples; et, par une correspondance
merveilleuse, la l;uulté de décomposer ce

(lu'çlle conçoit, et de multiplier, dans l'or-

tlre des idées, ce qui en réalité est un; fa-

culté stérile, toutefois, si l'intelligence, en
passant d'une idée à l'autre, n'avait le moyen
d'enchaîner ces idées et de se souvenir.

« Ce moyen , l'entendement le possède

dans les signes écrits , parlés ou [lensés
;

signes mystérieux, qui non-seulement ex-

[iriment une idée, luais sont (luehiuefois !e
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résumé d'une longue suite d'idées, cl de i'e\-

l»érience des siùcles.

« Nous pouvons ap[irendre sans ôtrc en-

seignés, mais nous ne pourrions appreiKJre

si 1 enseignement n'eût ))résidé au déve-
loppement |)rimitil' de notre intelligence. »

(Philosophie fondam., t. 1", p. 97 et '21k ;

t. II , p. 314 et 320.)

LE RÉV. P. PERRONE.

Cumloquiwur de facullate qua poUct hu-
maua ratio Deum coguostcndi ejiisqite cxi-

steiUiain deinoiistrandi, eain signijicamus satis

e.iercilam alquc evululnm, qnod fit ope socie-

Uitis alquc adininiculoruin, quœ in societate

reperiuntur, quœque cerle sibi comparare
liaud potest qui extra cœterorum hominum
consortium nutritur et adolescit. Qui in sil-

visnalus esset fillius exercilii et eiolutionis

defcctu, non modo Dei notitiam, ut liberaliter

etiam adversariis demus, sed neqiie cœteraruin
reruin ad vitce cultuin spectantium cognitio-

nem et usum acquireret, quns nemo tamen di-

cet per solam rationem obtincri non posse.

{De locis theoL, part, m , § I , ad. 2 , t. II,

p. 1288, édit. de M. l'abbé Mignc.)

M. BUCHEZ.

M. Bûchez, après avoir traité la question
de l'origine de l'hcnime organiipie , s'ex-

prime ainsi en pariant de sa création spiri-

tuelle ou intellectuelle :

« L'homme étant, ainsi que nous venons de
le montrer, seul de son espèce et mis au
monde adulte, complet organiquement et en
outre nécessairement doué de l'âme desti-

née à constituer la substance de sa personna-
lité et le principe de son activité, l'homme
n'avait pas encore tout ce qui lui était né-
cessaire pour se conserver et pourvivro.il
fallait encore qu'il pût distinguer le bien du
mal, qu'il sût agir ou s'abstenir lorsqu'il

était convenable ; il fallait qu'il pût avoir des
idées; il fallait qu'il sût penser et raison-
ner, etc. Or on est incapalile de rien distin-
guer si l'on ne possède pas un principe de
distinction; on n'agit point sans but, et on
ne s'abstient pas sans motifs ; on n'a point
d'idées, si l'on ne porte pas des jugements ,

et l'on ne porte pas de jugements si l'on

ne possède point de principe d'allirmation
;

enfin, on ne jiense ni on ne raisonne sans
signes , c'est-k-dire lorsque l'homme ne
possède point un langage. Il fallait que
l'hoiiuiie possédât toutes ses facullés, et pour
qu'il les possédât, il fallait (pi'il les reçût 1

Or comment de tout' temps l'homme a-t-il

acquis le pouvoir de faire toutes ces choses?
par une voie unique et qui ne varie pas, par

(i49) On peut comparer riioninic primitif, sortant
adulte dos mains d» Créateur, aux avcirL;lcs adultes
qu'une double cataracte coiif^c'iiialc ciiîiiriliait de
voir, et aux sourds et miuis c^^alcinent adultes
qu'un éiiaississcuient de la niemlnane du tympan
eru|iè(li:iit d'ciitciidn!, aveugles et sourds dont une
Opeialiiin vient ouvrir tout d'nn coup les yeux 1\\a

la voie inévitable lie renseignement! Oue si

l'enseignement lui m/uupie, Inules ces facul-

tés lui font également défaut. \'oil;i (c (pie

l'expérience nous apprend. L'homme a donc
reçu un enseignement [irimitif, et c'est ce
que nousajipelons sa création intellectuelle.

« On a prétendu que l'homme, abandonné
à lui-même, avait pu vivre pendant long-
temps en obéissant , comme les animaux,
aux lois de son simple instinct. Cette oi)i-

nion est erronée ; en effet , l'homme est de
tous les êtres vivants celui qui a le moins
d'instincts. Il n'en possède qu'un seul qui
ait les caractères de ceux qu'on rencontre
chez les bêtes ; mais cet instinct ne peut ser-

vir que dans la première enfance; c'est ce-
lui qui lui fait chercher le sein de la mère et

lui fait faire le travail <rès-compliqué de la

succion et de la déglutition. Quant à tout le

reste de ce que les animaux font sans l'avoir

appris, l'homme est obligé de l'aijpiencire ;

il apprend à marcher, à voir, à entendre, etc.

En un mot, le développement de tout ce
qui, chez lui, doit être soumis h l'empire de
la volonté, est subordonné à la nécessité de
l'instruction. Voilà encore coque nous mon-
tre l'expérience de tous les jours. Il a donc
fallu que le couple primitif, et né adulte,
reçût au moins cette première instruction

,

sans laquelle on ne sait user ni de ses mem-
bres ni de ses sens (Vv%). Mais a-t-il pu ac-
(luérii' par lui seul les principes des autres
connaissances qui le distinguent? Des maté-
rialistes répondent que l'homme, pendant la

durée de sa vie instinctive, a recueilli des
sensations , les a comparées ou a senti des
comparaisons, et enfin qu'il a formé ou en-
core senti des abstractions. Les éclectiques
disent que l'homme, aussitôt qu'il eut senti
le non-moi, eut la révélation du moi et d'un
rapport entre ce moi et ce non-moi ; ils ajou-
tent ensuite qu'en réfiécliissant sur ses sen-
sations, il a découvert le général dans le

])articulier, c'est-à-dire les absolus qui for-

ment le fondement de la raison, etc. Nous
ferons d'abord remarquer que ces explica-
tions sont beaucoup moins claires , moins
naturelles et moins simples que le théine
posé par nous tout à l'heure d'un simple
enseignement donné à nos premiers pa-
rents, de la môme maniè"e dont ils nous
l'ont transmis eux-mêmes. En outre, elles

sont, l'une et l'autre, fondamentalement
contraires à l'expérience. Il est un fait qui
est aujourd'hui démontré en philosophie,
c'est que l'homme ne |)eut p(>nser sans si-

gnes, ou sans une parole (pielcon([ue. Les
observations recueillies auprès des sourds
et muets de naissatice et restés pendant
longtemps sans instruction , ont mis ce fait

sent distinguer des sons ou entendre ; il est néces-
saire que les uns et les autres fassent l'éilucation de
leurs nouv(!aux sens. Et cependant ces hommes oui,
les uns et les antres, une inlelligence déjà formée

;

ils possèdent le langage des signes : ils onl des
idées. Oue l'on juge a (|uel |iiiiiit il elail ini|i(issilp|(î

que l'iniinine priniilil', di'|ioui'vu de loiile iiUi', put
hiMiiére et l'oreille aux vibrations de l'air. Il se passe seul et sans guide s(î diunii'r à lui-nn'me cette edit

un giand nombre de jours avant (pie les uns puis- calion. et vivre en ad^ndanl (prclle fut achevée.
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liors de doute. Or, d'où l'homme a-t-il regu
le langage? Il l'a inventé, disent les maté-
rialisles et les éclectiques, en nommant ses

sensations au fur et à mesure qu'il en sen-

tait le besoin. Il l'a donc trouvé selon eux ,

après avoir senti et parce qu'il avait senti.

Or sentir, c'est avoir une idée; sentir, c'est

établir une distinction, c'est porter un juge-
ment. Comment l'homme aurait-il pu avoir

une idée s'il no pensait pas, c'est-à-dire sans
un langage? Comment aurait-il pu étal)lir

une distinction ou prononcer un jugement
sans un princi[)e de distinction et d'allirma-

tion positivement formulé , c'est-à-dire re-

présenté par des signes ?

a Ainsi les antagonistes de l'enseignement
primitif donné à l'iiomme, tournent dans un
cercle d'impossibilités manifestes , ou de
propositions contredites par l'expérience. »

(Inlroduction à la science de l'histoire, t. II ,

p. 227.)

M. P. CLÉMENT GOl'BJU ,

Professeur de phiIosoi>bie au collège de Rennes.

Des signes et du langage dans leurs rap-

ports avec la pense'e. — « D'où vient la

parole? Les hommes ont-ils parlé primiti-

vement, ou n'ont-ils eu que le langage d'ac-

tion? Si l'homme a pa*;é primitivement,
le langage a t-il été la création de Ihomme
ou a-t-il été enseigné à l'homme ?

« Ces questions ne présentent aucune dif-

ficulté en fait: l'homme a parlé dès l'origine,

et il a reçu la parole (iSO).

" Mais on peut traiter la question théori-

quement et demander : L'homme aurait-il

jiu inventer la parole? Ici, il y a divergence

entre les philosophes. Rousseau a dit : La
parole me semble ne'cessaire pour inventer la

parole; et M. de Bonald, parlant dans le

môme sens , a dit : L'homme pense sa parole

avant de parler sa pense'e. Les rationalistes

ont très-bien établi que l'enfant n'apprend

à parler que par le concours des sens , de
l'activité et de la raison, puisqu'il faut qu'il

entende les mots, qu'il y fasse attention, et

qu'il y attache le sens. En sorte que les sen-

sualistes sont dans l'impossibilité d'expli-

(|uer non-seulement comment l'homme a

pu inventer la parole , mais même comment
il peut apprendre h. i>arler. Quant aux ratio-

nalistes mômes , ils disent vrai en allirmant

(jue le langage ne crée point nos facultés ;

mais ils auraient tort d'en conclure, comme
jilusieurs le font, gue nos facultés créent le

langage. I

« L'invention de l'écriture paraît aussi

luervcilleuse que celle de la parole. Si l'al-

jibabet est d'invention humaine , il est sans

contredit la plus prodigieuse découverte do

(iriO) El la même chose se répèle sans discoiUi-

nnilé de généralion en généralion. Chacun de nous
a reçu la parole.

(431) Voici les deux principales raisons qu'on a

données conlre l'invention de l'alpliabel par rhonune.

La première, c'est que cette invention suppose 1,\

décomp«silion du lan'^np;c en ses e'émenls, el (|iie

celte déconipusilton ne parait elle-même possible

l'homme, et celle qui a le plus influé sur
ses destinées (?t-51).

« Nous allons cliercher maintenant quelle
est l'influence du langage sur la pensée.

« Rien n'est plus faux en général que les

idées que l'on se forme du langage. On
s'imagine que le langage a surtout pour ob-
jet de transmettre la pensée. Or la pensée
est essentiellement intransmissible. Ni la

lecture ni le discours ne transmettent réelle-

ment la pensée de celui qui écrit ou qui
parle. Dans ces deux cas, l'art ne jieut ser-

vir qu'à réveiller des pensées, ou à mettre
celui qui écoute ou qui lit à même de le

faire jiar un travail intellectuel. Lorsqu'on
écoute ou qu'on Ul passivement , c'est-à-dire

sans idées ou sans attention, le résultat se

borne à une suite de perception de formes
et de sons.

« Nous considérons donc la parole sous

un autre point de vue, c'est-à-dire comme
un moyen : 1" d'acquérir des idées, 2° do
les conserver, 3° de les révéler là où elles

existent , k° de les analyser.
a Nous disons d'abord que le langage est

un moyen absolument nécessaire pour l'ac-

guisition et pour la conservation des idées.

Cette vérité est incontestable et facile à sai-

sir si on en fait l'application aux idées in-

tellectuelles, abstraites, rationnelles, à tou-

tes les idées en un mot qui ne sont jias

acquises immédiatement par les sens. Si l'on

essaye de combiner les idées de cette sorte

en lès séparant des mots qui les expriment,

on s'apercoil que cette tentative est tout à

fait impuissante. Si nous perdions le souve-

nir de ces mots, les idées dont ils sont le

corps disparaîtraient à l'instant. C'est pour
cette raison que le mot )i6vos signifiait chez

les Grecs pensée et discours.

'< Une autre preuve de cette même vérité,

qui est à la portée de tous les hommes et

d'expérience journalière, c'est que l'esprit

,

lorsqu'il se borne à la méditation et à la ré-

flexion, ne va jamais aussi loin que lorsqu'il

emploie l'écriture ou la parole. On ne parle

pas seulement pour dire ce gu'on pense, mais

pour arriver à la conscience de sa pensée. De
là l'influence du discours sur celui même
([ui parle, la plus grande clarté des idées à

la suite des discussions, comme chez l'ar-

tiste une conception plus vive de son œuvro
à mesure gu'il l'cTécttle.

« La pensée séparée du langage et de

toute expression est quelque chose de vague,

d'insaisissable; la parole, les signes lui

donnent une forme, la limitent , lui donnent

le caractère propre à notre nature sensible ;

ils la mettent au jour , si l'on peut ainsi par-

ler, car de môme que la lumière réfléchie

j)ar les corps opaques est seule visible, de

qu',i l'aide de l'alphalict. La seconde, c'est que les

hommes sacl'.ant lire ont toujours été en minorité,

et (pie cependant, dans la masse des autres , et

même parmi ceux qui savent que récriture existe,

l'histoire ne mentionne aucun individu qui se soit

jamais avisé d'inventer quelque chose d'anahiguc à

Vàlphabet.
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niômc aussi la pensée rélléchie, c'cst-h-dire

renvoyée h Tesprit par le lanj^age, frappe

seule l'œil de rintelligenco.

« Considérée sous un troisii^me point de

vue, ou comme moyen de révéler la pensée,

la parole et toute expression de la pensée

nous apparaissent comme remplissant une
fonction sociale éminemment grande. Les
artistes, les poètes, les litti''rateurs, en créant

des formes à la pensée, créent en un sens

la pensée elle-même, iiarce qu'ils mettent

le vulgaire en état d'arriver h la conscience

de ses propres idées. De Ih la puissance du
discours, sous toutes ses formes, de la tri-

bune, des livres, des journaux.
« Enfin le langage peut être encore consi-

déré comme une méthode analytique. C'est

l'instrument avec lequel l'esprit décompose
sa pensée. Penser , c est combiner des no-
tions; point de combinaisons sans compo-
sition et décomposition; point de composi-
tion et (le décomposition sans le langage.
Condillao a dit qu'une sciencen'était qu'une
langue bien faite. Cette expression est par-

faitement juste , si l'on entend ])ar là que
la langue est l'instrument nécessaire pour
toutes les opérations de l'esprit, et que ces
opérations s'exécutent bien ou mal , selon
que l'instrument est plusou moins parfait. »

( Cours de philosophie élémeiilairc
, page 274,

etc.; 3° édit. dédiée à M. l'abbé Noirot
,

professeur do iihilosophic au collège royal
de Lyon , et revue jiour l'orthodoxie catho-
lique par M. l'abbé Uarboy.

)

M. AUGUSTE NICOLAS.

« L'origine de la parole humaine est ab-
solument inexplicable sans une première
révélation.

« Fixons notre attention sur ce point in-

téressant.

« Qu'est-ce que la parole? C'est évidem-
ment l'expression sensible et comme le

corps de la pensée. La pensée doit donc
liréexislor à la parole. Il faut savoir déjà
jienser pour pouvoir parler ; en un mot

,

ceux qui ont parlé les premiers, s'ils ont
été les inventeurs de leur parole, n'ont jiu

l'ôtre qu'à l'aide et à l'impulsion de la pen-
sée. Ceci est incontestable.

« Mais cette pensée, ([ui a dû présider à

l'invention de la parole, qu'est-elle elle-

même , sinon une parole intérieure de l'es-

prit avec lui-môme? Et si cela est, com-
ment a-t-on pu penser, si on ne savait déjà
parler? La parole aurait donc précédé la

jiensée? Mais nous venons de voir que l'in-

vention de la parole est inexplicable elle-
même sans le secours et la préexistence de
la pensée ; —cercle fatal dans lecjuel l'hu-
manité aurait été enfermée , d'où on ne con-
(;oil pas qu'ell.' aurait pu sortir autrement
que comme l'ciiiaiit en sort tons les jours ,

en recevant tout à la fuis la parole et le

mouvement de la jiensée d'une autorité
aiuie, antérieure à lui.

« Cette conséquence est inévitable, s'il

est vrai que la pensée, sans le secOurs de
la pielle on ne peut concevoir l'iiivemion

de la parole, ne peut se concevoir elle-

niême sans le secours fl'une parole préexis-

tante ou seulement coexistante.

« Tout dé|)end tloiic de ce point; c'est lui

qu'il importe de bien éprouver.
« Or les impressions que les objets sen-

sibles font sur nous ne laissent dans notre

esprit que des images, des sensations. Par
l'opération do la ]!enséo, nous nous don-
nons ensuite conscience de ces images , de
ces sensations ; nous réfléchissons sur elles,

nous les comjiarons, les analysons, les

qualifions ; nous en déduisons les consé-

quences allirmalives ou négatives , nous ué-

libérons sur le tout enfin , et nous jironon-

çons. Voilà le mécanisme de la pensée.

Mais, pour réfléchir, pour analyser, pour
déduire, pour délibérer, ])Our conclure,

pour ))enser, en un mot, il faut bien néces-

sairement cpie l'intelligence ail à son pro|)re

service un vocabulaire j;our appeler, diffé-

rencier et retenir devant elle les sujets et

les éléments si divers de ses opérations. La
pensée est un compte rendu de l'esprit à

lui-même. Dans l'action de la pensée il

semble ([ue nous 'dédoublons nos facultés ,

pour faire fonctionner chacune dans la

sphère do son attribution , que nous les

convoquons pour entrer en conseil privé

avec nous-mêmes; mais pour cela il faut

qu'elles se correspondent par des signes

intérieurs et convenus, comme nous le fai-

sons au dehors avec les autres hommes ,

sans ([uoi elles demeureraient dans une
inertie iierpétuclle ; et ce qui fait qu'il n y a

pas de i)ensée sans monologue , c'est que
le monologue, en ce cas, n'est qu'un col-

loque entre nos facultés. Aussi, dans la

j)rèocciipation de la pensée, nous^ nous sur-

prenons quel(|uefois nous parlant au j.lu-

liel, ou bien à la troisième personne,
comme s'il y avait en nous plusieurs indivi-

dualités. Mystérieux abîme de l'Ame où nous
sentons à la fois la simplicité de sa nature
dans la diversité de ses facultés, et la ili-

versité do ses facultés dans la simplicité do
sa nature, et qui , par cette analogie avec
ce que la religion nous enseigne de la

trinité des personnes en un seul Dieu

,

semble vérifier cette grande
i
arole du Crca-

leiir dans la Gctuse : Fai.'<oiis l'hoDiDie à

noire iiiiayc et à notre ressnnhldiice !

« Mais ramenons cette considération

,

trop hardie peut-être pour le moment , à des
})ro|iortions plus simples. Toujours est-il,

— et c'est un fait qui tombe sous notre

regard interne et que nous pouvons vérifier

à chaque instant, — qu'il est impossible de
nous rendre conq)tc d'une seule idée, sans

le secours de cette parole intérieure dont
je viens de parler. Descaries a beau faire

table rase dans son entendement, et vou-
loir se [lersuader qu'il a vidé son esprit d(!

tout ce qu'il avait appris i)Our ne tlevoir

plus ses connaissances qu'à lui-même^ , sou
|)remier acte d'indépendance et de décou-
verte après cela, je pense, donc je suis,

n'est fpi'un emprunt fait à la parole de sa

nourrice, sans laquelle il n'aurait jansais
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su so donner couscienco de la pensée ni de
rétre.

« C'est là ce qui faisait [)roférer à M. de
Ronald ce célèbre axiome

,
qu'il faut penset

sa parole avant de parler sa pensée (i32) ; à
Platon, que la pensée est le discours que
Vesprit se tient à lui-même (i33); voilà

pourquoi encore les Hébreux avaient doiîfié

a riiomme le nom d'âme parlante; pour-
quoi le Xoyof des Grecs voulait dire indiffé-

remment ^nro/e ou pensée. Chez les Latins
aussi, l'action de l'intelligence, intelligere

iNTus LEGERE, ne signifiait autre chose que
l'action de l'âme lisant en elle-même l'ex-
pression de sa pensée. Et enfin, dans la

langue éminemment philosophique de l'E-

vangile , la pensée éternelle et par essence,
d'où dérive la lumière qui éclaire tout
homme aux portes de ce monde, est apjie-
lée la parole, rien que la parole, le verbe

;

comme si la pensée é!ait si essentiellement
parlante , que la plus haute exiiression de
sa puissance fût de s'absorber entièrement
dans la parole , et d'être plutôt parole que
pensée. Au surplus, une expérience vul-
gaire va achever de rendre cette vérité pal-
pable pour tout le monde : quand nous par-
lons dans une langue étrangère, qu'arrive-
t-il ? C'est qu'avant d'exprimer au dehors
notre pensée dans cette langue étrangère,
nous nous la formulons à nous-mêmes dans
notre langue maternelle, puis nous la tra-

duisons dans l'autre. Avec quelque ra[)idité

que cela se fasse , le phénomène de ce
double langage successif a toujours lieu. On
pense en français, je suppose, et on parle
en Anglais : preuve évidente de la nécessiié
d'une parole pour le mouvement de la
pensée.

« N'insistons plus sur ce fait, et concluons
qu'il a fallu savoir s'adresser la parole pour
pouvoir penser, comme il a fallu savoir pen-
ser pour pouvoir adresser la parole aux
autres : cercle vicieux, comme nous le di-
sions, duquel le genre humain ne serait ja-
mais sorti, et qui implique niicessairement
pmr l'homme le fait primitif de l'audition
d'une parole suprême , dont les premières
pensées ont dû être les échos. Si la pensée
a dû précéder la parole et a 'été nécessaire
pour son invention , de son côté, la pensée
a eu besoin, pour débuter elle-même, d'une
parole toute faite, sans laquelle elle n'aurait
jamais fait un pas , et qui a été pour elle
comme un premief moule dans lequel elle
s'est formée, pour mouler ensuite elle-même
le langage extérieur et sensible qui devait
lui servir d'expression.

^
« J.-J. Rousseau, cet intraitable déiste qui

s'est tant efforcé défaire la part de Dieu
aussi petite, aussi nulle (lue possible dans
lesdestinées de la raison humaine, et pour
qui II! mot révélation était comme un blas-
phème à la nature, a été conduit cependant,
par la force de la logique toute seule, à con -

fesser que l'origine du langage est inexpli-
cable sans une première révélation. Dans
son célèbre discours sur l'origine et les fon-
dements de l'inégalité parmi les hommes , il

oiise ainsi le problème et son insolubilité

naturelle : « Si les hommes ont eu besoin
« de la parole pour apprendre à penser, ils

« ont eu bien plus besoin encore de savoir
« penser pour trouver l'art de la parole ; et

« quand on comprendrait comment les sons
« de la voix ont été pris pour les interprètes
a conventionnels de nos idées , il resterait

« toujours à savoirquels ont pu êlreles inler-
a prêtes mêmes de celte convention par les

« idées qui, n'ayant point un objet sensible,
« ne pourraient s'indiquer ni par le geste
« ni par la voix ; de sorte qu'à peine peut-on
« former des conjectures supportables sur la

« naissance de cet art de communiquer ses

« pensées et d'établir un commerce entre
'i les esprits. »

« Cette opinion de Rousseau est d'autant
plus remarquable qu'elle est tout à fait dés-
intéressée, car elle ne rentrait nullement
dans le système de son discours; et la ré-
serve vraiment philosophique qui la dis-
tingue contraste avec rhal)itutle et le besoin,
pour cet esprit inventif, de se rendre raison
de tout. Ici il confesse que l'origine du lan-
gage est humainement inconcevable. 11 ne
lui convenait pas d'aller plus loin ; il se se-
rait perdu dans l'opinion de son temps, et il

aurait compromis la position hardie et para-
doxale qu'il prenait dans son discours , s'il

se fût oublié jusqu'à laisser sortir de sa
])lume cette vérité de catéchisme, qu'aucom-
mcncement le Créateur a parlé à sa créature.
Cependant c'est bien là le fond de la pensée
de Rousseau; car, dans un autre écrit plus
modeste qu'il publia plus tard, sur l'origine

des langues, se retrouvant en face du même
problème , il osa émetti'e la vraie solution ,

en se cachant toutefois encore sous la robe
du Père Lami : « Dans toutes les langues ,

« dit-il, les exclamations les plus vives sont
« inarticulées; lesgémissementssonldesim-
« pies voix ; les muets , c'est-à-dire les

« sourds, ne poussent que des sons articu-
« lés : Le Père Lami ne conçoit pas même que
a 'les hommes en eussent pu jamais inventer
« d'autres, si Dieu ne leur eût espressémenl
« appris à parler ('»54). »

« Il n'y a pas, en effet, d'autre issue à ce la-

byrinthe de l'origine de la parole : il n'y en
a pas d'autre non plus, comme nous l'avons
vu, à celui de l'origine de la vérité sur la

terre. Quelipies tours ou détours (ju'on fasse,

il faut toujours en venir là. Ces deux pro-
blèmes rentrent même jusqu'à un certain

point l'un dans l'autre pour désespérer l'es-

j)rit humain lorsqu'il ne veut jias accepter
la clef que lui jirésente la foi pour en sortir,

(pii est aussi celle que lui présente en déli-

nitive la i)ure raison.

« Elle nous dit, en effet
,
que le don àc la

ri"ii) Le (jr.md nom w M. do lîon;ilil ;ipi)cllc

ici Mil Irilmt (riKiniicnr ol ilc li.iir(ii;;c. I,:i (loiliiiic

<iuc JLipoiC n'a Ole iRikiiii'iil pic(i>cc ol imiiuluri-

si'C qiio par lui.

(Mm) I'i.ato, In Thmt., op., I. II, p. ICC-t.M.

(iSi) i'ssrti sur l'oiiyinc ili\s luiKjiie», cli. i.
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vérité et de Ja parole, pour Vàmo humaine ,

était aussi nécessaire que le don de l'âme
elle-même au corps. Le corps , prêt à rece-
voir et à servir l'intelligence, disposé par
tous ses organes à fonctionner pour elle , se-

rait cependant éternellement resté à l'état

de cadavre, malgré les marques visibles de
sa destination, il n'aurait jamais pu se don-
ner à lui-même la moindre étincelle de vie

,

si l'âme ne lui eût été inspirée par Dieu.
L'âme, à son tour, prête à recevoir la vérité

et à servir la raison par toutes ses facultés,

serait de même éternellement restée gisante

dans la nuit et l'inactivité intellectuelle , si

Dieu ne fût venu allumer en elle la pensée
et faire vibrer la parole. De sorte que la

première révélation nous apparaît comme le

complément nécessaire de la création et le

dénoûment de l'opération divine, avec celte

particularité essentielle que ce dernier acte

de l'opération divine n'est nas renouvelé

,

comme le don du corps et de l'âme , dans
chaque individu, mais entretenu dans l'es-

pèce seulement ; et qu'au lieu que nous de-
vons le corps et l'âme immédiatement à la

nature, Dieu a voulu ne nous faire parvenir
la vérité et la parole que médiatement et

par les traditions de la société, en se révé-

lant à son chef et non pas h ses membres.
Economie admirable de la Providence , qui
laisse entrevoir le dessein d'unité qu'elle

se propose, en faisant de la vérité un héri-

tage indivisible entre les hommes , et (pii

justitie à l'avance , par les lois mêmes de la

nature et contre les exigences du déiste, le

mode et la convenance de la seconde révé-
lation ([u'elle nous réservait 1 » {Etudes phi-
losophiques sur le christianisme, t. I"

,

p. 185-19i).

Tout le monde connaît le succès de cet

ouvrage, un des plus beaux livres qui aient

été publiés depuis \c Génie du christianisme.

M. EUSÈBE DE SALLES.

« La révélation divine se fit pour l'homme
entier, c'est-à-dire pour son entendement
comme pour sa physiologie. L'homme se

réveilla sachant marcher debout, connaissant

sa nourriture et les éléments au milieu des-

quels il devait vivre, connaissant les gran-
des lois du dehors comme celles du dedans ,

les lois de la matière et celles de l'esinit,

l'observation, l'induction, le raisonnement,
et par conséquent une langue, contliiion in-

dispensable de l'éducabilité et de Téduration
déjà parfaite de son intelligence. Cette lan-

gue pouvait encore être assez bornée ; mais
elle dut renfermer les éléments de la gram-
maire et le plan d'après lequel le diction-
naire allait commencer son évolution dès
({ue l'homme jetterait les bases pratiipjesde
la vie humaine, instruirait sa famille et

commencerait l'inventaire et l'asservisse-

ment de la nature qui l'entoure. Sa postérité,

fiU-elle dégradée jusqu'à l'état sauvage

,

pourra tout oublier, excepté cependant cette

pièce essentielle de l'héritage, une langue,

déjà sans doute remaniée plusieurs fois ,

mais Ira lition la (ilus large et la jilus directe

du monde primitif. » {Histoire générale des

races humaines, [lage 330j.

« 11 faut n'avoir jamais analysé une lan-

gue, n'avoir jamais remarqué la complica-

tion de plus en plus large, de plus en plus

savante, des langues ses aïeules, la fusion

curieuse des langues les unes dans les au-

tres , pour écouter sérieusement les rêve

de Court de Gébelin , qui tire mille langue

diverses et primitives des onomatopées et

des exclamations passionnées des hommes
primitifs! Desmoulins ,

qui lut patiemment
ce livre, ne connut pas sans doute l'édition

où Lanjuinais , retjuis d'ajouter quelques

notes , foudroya au nom du bon sens les

folles suppositions de l'auteur.

« L'homme, créé sans langage, eût été le

plus misérable des animaux : un premier
homme, une première famille réduits à

l'instinct des brutes auraient été plus dis-

graciés qu'elles. A-t-on bien réfléchi au
temps qu'exigerait l'invention d'une indus-

trie et d'un langage? Comment la troisième

et quatrième génération seraient-elles arri-

vées au milieu des périls et de la faiblesse

de la seconde et de la première? Et celle-ci

comment passa-t-elle sa longue et débile

enfance sans parents protecteurs ? Comment
fut-elle engendrée sans père ni mère de son

espèce? Il ne faut pas se lasser de le de-

mander. Le rationalisme explique sans doute

ce miracle , car il l'accepte implicitement. »

[Ibid., p. 36).

M. l'abbé II. DE VALROGEn

« Il en est de l'espèce comme de l'individu,

dit M. Cousin. — J'accepte cette analogie, et

j'en conclus qu'il a fallu à l'espèce humaine
un enseignement divin, surnaturel. Voit-on

jamais la raison individuelle se développer

par sa projire énergie, sans autre ressourco

que ses idées innées et le spectacle du mon-
de? N'avons-nous pas besoin, (môme dans

l'ordre naturel le plus élémentaire) d'un en-

seignement oral qui nous donne le langage,

condition de tout progrès intellectuel, et qui

éveille, (jui féconde, qui dirige, cjui fortifie

toutes nos facultés, qui nous rende en un mot
capables d'atteindre le but ue la vie ? Sujipri-

mez l'instruction que la famille, les sociétés

politiques, les corporations savantes, l'E-

glise enfin, nous donnent à divers degrés et

dans ilivers ordres, notre esprit demeurera

dans l'inertie et la stérilité.

« Si les premiers hommes n'ont reçu au-

cun enseignement surnaturel touchant leiir

destinée et leurs ra[)ports avec Dieu, s'ils

n'ont pas même été créés avec la connaissanco

infuse d'une langue complète, qui fournit à

leur intelligence la première condition do

tout jirogrès, il s'ensuit que le genre humain

a commencé par une ignorance plus pro-

fonde que celle des Cafres, des Hottentots,

des Endamènes et de tous les sauvages les

plus dégradés. En effet, ces sauvages, étant

en possession d'une langue, ont déjà la con-

dition foiidamcnlaledu progrès; et d'ailleurs,

au sein de leur abrutissement, il leur reste

encore qiiehiues traditions, soit industriel
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les, soit môme'religieuses. Mais si les premiers
liomtiios eussent été jetés sur la leri-e sans
nulle connaissance infuse, et qu'ils eussent
été ensuite abandonnés à eux-mêmes, très-
certainement l'espèce humaine serait encore
plongée dans son ignorance primitive, ou
jilutôt, dépourvue de la force et de l'instinct
naturels aux animaux, elle eût depuis long-
temps disj)aru de la surface du globe.

« Pour faire sortir l'humanité de cet abru-
tissement originaire, le rationalisme appelle
à son secours la spontanéité primitive. Mais
comment des esprits sérieux peuvent-ils se
payer ainsi de vains mots? A-t-on jamais vu
une seule intelligence se développer sponta-
nément, par son énergie interne, sansqu'un
enseignement extérieur l'eût préalablement
fécondée? Est-ce que le désir d'un état plus
parfait ne suppose pas la connaissance des
avantages que cet état peut procurer? Est-ce
que le premier homme n'eût i)as manqué
des excitations innombrables et incessantes
jiar lesquelles notre société civilisée provo-
que et soutient si puissamment notre acti-
vité?

« Certes, les peuples dont nous connais-
sons l'histoire devraient montrer une puis-
sance de spontanéité bien supérieure à celle

de ces hommes brutes, que la philosophie a
cru voir dans ses rêves cosmogoniques, im-
provisant la syntaxe, ou se livrant à des tra-

vaux séculaires, pour inventer des décli-
naisons et des conjugaisons. Et pourtant
l'ethnograpliie philosophique n'a pu décou-
vrir un seul peuple qui, j)ar l'énergie do sa
spontanéité, ait fait faire à sa langue un
lirogrès important. C'est que l'homme reçoit
sa langue, au lieu de la créer; il 'en use
bien ou mal, il subit ses imperfections et

jTofite de son influence plus ou moins fé-

conde ; mais il ne la produit pas plus qu'il

ne produit ses facultés spirituelles et ses
organes corporels, ou le climat sous lequel
il naît et l'air qu'il respire. Supposer qu'il

s'est doté lui-même du langage, c'est donc
une hypothèse aussi absurde que de lui at-

tribuer l'invention de la lumière.
« Remarquez d'ailleurs que le besoin de

progrès diminue à mesure que l'on descend
l'échelle de la civilisation. Le sauvage est

(iSo) En observant toutes les langues connues,
en comparant leurs monuments les plus anciens
avec les plus récents, on reconnaît partout une im-
mobilité substantielle qui dément les tliéories illu-

soires de l'école progressiste. Que l'on rapproche,

par exemple , la Genèse et les derniers prophètes,
les plus anciennes inscriptions écrites en hicrogly-

pli<s sur les monuments égyptiens et les liturgies

«oplitcs, Homère et Proclus, les premiers écrivains

latins et les plus modernes, Dante et Manzoni, Chau-
cer cl Byron, etc., nulle part on ne trouve que la

spontanéité de l'esprit humain ait fait surgir, sous
l's nuances variées et plus ou moins brillantes des
! iiiiiis liiiéraires , un élément nouveau capable
li'rinichir le système grammatical d'un seul peuple;
liiille paît celle Caciillè niylhi(iue n"a produit, au
Uraiiii jour ili' l'Iiisloiie, un temps on un mo.lc pour
I oiiililer les laeinics di' la conjugaison, ou une leltie

pour c(unplèler l'alphaln'l. Souvent c'est dans les

premiers temps qu'une langue est plus pailail;-,

essentiellement slationnaire , il repousse
môme la civilisation quand on la lui pré-

sente, et il ne faut rien moins que le dé-
vouement héroïque et la force surnaturelle

(le nos missionnaires pour l'arracher à son
apathie ('i-do). Si quelques tribus éncrgicjues

,

plutôt barbares que sauvages, s'élèvent à la

civilisation, c'est toujours sous l'influence

de races déjà civilisées, ou tout au moins à

leur exemple. Enfin l'homme primitif, tel

que l'ont imaginé les rationalistes, eût été

ttépourvu de tous les movcns suiijeclifs et

objectifs à l'aide desquels les nations barba-

res entrent quelquefois dans la carrière du
perfectionnement. Il eût eu à vaincre des dilli-

cultés extérieures infiniment plus redouta-

bles et plus nombreuses, en môme temps
que ses ressources intérieures eussent été

nulles, ou à peu près nulles. Réduit à un
langage instinctif, composé de cris et do
gestes, comment se serait-il élevé au-dessus

des habitudes de la vie animale? Incapable

d'arriver à une idée abstraite, il n'eût pu
connaître et désigner à ses semblables que des

oljjets sensibles. La notion d'un état supé-
rieur ou d'un langage plus parfait ne lui eût

donc jamais apparu pour l'attirer et le diriger

dans les routes escarpées ilu progrès (iSGj.

« Chose étrange I lorsque des panthéistes

ou môme des athées découvrent dans les

entrailles do la terre des débris fossiles de
plantes herbacées , de polypes, d'étoiles de
mer, de trilobites ou d'huîtres, ils ne s'avi-

sent jamais do penser que ces plantes ou
ces animaux obscurs ont été jiroduits dans

cotte position. Le bon sens, plus fort que
leurs systèmes destructifs de la Providence,

leur persuade que ces débris ont été jetés

dans cette position par quelque catastrophe.

Mais, s'ils rencontrent des tribus sauvages,

vivant de la vie des brutes et tombées, pour
ainsi dire, à l'état fossile, ils n'hésiteront

jias à proclamer que ces êtres déchus ont

été produits dans cet élat, et que c'est là

l'homme primitif! Ils se garderaient bien

de supposer que les plus humbles, les jilus

chétifs d'entre tous les êtres organisés ont été

créés en dehors des conditions nécessaires

à leur développement; et ils ne reculeront

pas devant une assertion semblable ,
quand

ainsi que Grimm l'a démontré pour r-allemand, où
des formes grammaticales très - précieuses ont

disparu. Enfin , si l'on cherche à surprendre les

causes mystérieuses qui amènent, à de longs inter-

valles, le développement d'une langue nouvelle, on

reconiiait qu'elles se composent toujours d'une mul-

titude innombrable de circonstances cxlciieures

indépendantes de la spontanéité intellectuelle. Parmi

ces causes, il faut mettre en première ligne la fu-

sion des peuples par les rapports commerciaux , les

invasions, etc.

( l,')6) Je ne puis entrer ici dans une discussion

approfondie pour déinonirer que l'homme n'eût ja-

mais (le((nivirt un langage tel e,ue celui dont il est

en possission maintenant. Ceux qui voudront étu-

dier coniplélemciit lelle (iiieslion devront méditer,

oiilre lis travaux liien coiinns île M. de Honald, ce

que l'alilie Kosniiiii a écrit p.lus réceninicnt sur CO

sujet dans ses Vjusfuli /i/umi/jVi. (Vol. I, p. (i'i-^
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il s'af^ira de riiomine, la plu.'; sublime do

tontes les créatures terrestres 1 » {Etudes cri-

tiques sur te rationalisme, p. 270. etc.)

M. RATTIEB ,

Professeur de philosophie b l'école de Poni-le-Voy.

Son excellent Cours complet de philosophie

a pour hase les [irincipes de M. de Bonald,

qu'il développe avec une nouvelle force

(l'argumentation.
n 11 nous est impossible actuellement de

penser sans parole. Le langage, pour nous

,

n'est pas simplement signe, mais phénomène
de l'acte intellectuel. Nous ne pouvons parler

notre pensée sans avoir d'abord pensé notre

parole. L'idée ne se présente nettement à

nous qu'avec le mot signe de l'idée : elle

n'est claire, distincte, saisissable qu"à cette

condition. Tant que nous n'avons pas )c

mot, tant que le signe veriial n'est pas venu,

en se présentant à nous , déterminer la

forme de notre idée, cette idée est si vague,

si voilée, si obscure, qu'on peut dire (ju'il

n'y a pas proprement acte intellectuel.

L'idée est tellement dépendante du terme
qui la représente, elle est si fugitive, si in-

décise, tant qu'elle n'a pas ététixée dans notre
espiit et comme dessinée par l'image du
mot qui en est l'expression, qu'elle échap{ie

à la réflexion elle-même, et reste comme
perdue dans les ténèbres de la conscience.

Que chacun de nous s'observe et s'étudie :

n'est-il pas vrai que, soit que nous conver-
sions avec nos semblables, soit que nous
nous entretenions avec nous-mêmes , notre

pensée ne marche qu'à l'aide des mots, et

qu'elle s'arrête aussitôt que les signes ces-

sent de nous être présentés? La pensée et la

};arole sont tellement inséparables , que ,

dans les lortes préoccupations d'esprit, il

nous arrive quelquefois de [lenser tout haut.

Nous avons connu des personnes chez qui ces

conversations intérieures, ces a parte indis-

crets étaient en quelque sorte habituels. Or
quelle litférence y a-t-il entre penser tout bas

et penser tout haut ? C'est qu'il y a plus do
réflexion dans le premier cas et de sponta-
néité dans l'autre. Celui qui pense tout bas
est plus maître de lui-mêine; celui qui pense
tout haut oublie qu'il peut avoir des témoins,
et laisse échapper son secret sans s'en dou-
ter. Mais l'un et l'autre iiensent avec des
mots. Seulement l'un se contente de les i;en-

ser, l'autre les articule comme il les pense,
et à mesure qu'il les pense. En un mot,
point de pensée distinctement perçue par la

conscience sans forme de la pensée, et la

forme de la pensée, ce qui la révèle à notre
esprit, c'est le terme, c'est la parole.

« Point d'analyse possible, jioint d'abstrac-

tion possible, sans langage. Nous n'analy-
sons lapensée, nous n'en distinguons les élé-

ments qu'avec des mots , et ces mots précè-
dent toute analyse grammaticale. Comment
donc l'homme, inca[iable d'analyser, aurait-
il pu inventer le langage, lorsque le langage
n'est qu'une décomiiosition savante de l'e's-

lirit humain, lorsqu'il est hu-iiiômc un ins-

trument sans .equel il nous serait impossi-

ble d'analyser nos idées?

«Toutes les langues sont des psychologies

où chaque phénomène de la |)ensée a sa

forme distincte, son expression, jon signe

particulier, où la nature tout entière est dé-

composée, où toutes les qualités des corps,

comme toutes les conceptions de l'esprit,

sont abstraites les unes des autres avec une
science qui excite l'admiration de tout

homme réfléchi. Le plus habile psychologue
n'analyserait pas l'esprit humain avec au-
tant de profondeur qu'aurait dû le faire l'in-

venteur de la parole, car il n'est pas une
nuance du sentiment, pas un élément de la

perception, pas une modifualidn de Vctie et

de Vavoir, du temps et du lieu, du nombre et

de ]a personne, de la passion et de l'action,

enlln, pas une situalion de la vie humaine
qui n'ait son signe dans les langues les plus

anciennes. Et même tous les jours, c'est sur
la philosophie des langues, c'est sur la logi-

que profondément empreinte dans tous les

idiouies, que nous recti lions nos psj-cholo-
gies. Chose inexplicable dans l'hypothèse de
l'invention humaine du langage': la parole,
dont nous nous servons à chaque instant

,

la parole, qui nous est si familière, est pour
nous un mystère incompréhensible. Si nous
cherchons à nous en l'cndre compte, nous
nous perdons dans le dédale de nos pensées.
Nous savons bien que le j.hénomène du lan-
gage s'identilie avec l'acte intellectuel.

Mais comment a lieu, dans les profondeurs
de la conscience , cette identification du si-

gne et (îe la pensée? Comment toutes les

conceptions de l'esprit s'encadrent-elles dans
les formes de la parole, de manière qu'elles
ne puissent plus pour ainsi dire en être dis-
tinguées? Comment l'âme tout entière de-
vient-elle verbe, en quekiue sorte? Com-
ment vient-elle se mouler, si je puis parler
ainsi, dans les articulations des mots, et se
révéler avec tous ses modes dans les sons
qui frappent l'organe de l'ouïe? \oilh ce que
la philosophie n'expliquera jamais, comme
elle n'expliquera peut-être jamais, dans
toute sa profondeur, la nature intime de
toutes les parties du discours, sur les-
([uelles les grammairiens sont loin d'être
d'accord. Bien plus : tandis que tout le

monde reconnaît que la psychologie expé-
rimentale est une science encore impaifaite,
une science qui est, pour ainsi dire, encore
h créer, tant est jielit le nomlire des points
déiinitivement arrêtés, tant est grand le

nombre des questions à éclairciret à résou-
dre, nul n'oserait disconvenir que la psy-
chologie des langues ne soit pas faite, et

qu'elle ne soit l'expression fidèle des lois de
la pensée. Or, comment croire que les pre-
miers inventeurs du langage eussent trouvé
du premier coup ce que la philoso|)hie
cherche encore depuis trois mille ans, et ce
qu'elle ne parviendra peut-êlre jamais à réa-
liser? Voyez quel merveilleux accord une
langue établit parmi les intelligences, et
comme tous les esprits se plient à ses for-
mes et à 5on sy'stème graniiiialical. Qucl'.o
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tMiMiiif pliilnsopliKiiio a jamais proihiit une
pareille unaniinilé, à jamais ixMissi à raiiie-

ihT aussi universellement la pensée à l'unité?

Doue, le langage n'est pas d'invention hu-
maine; donc, son établissement surpasse la

portée et la puissance de resj)rit humain;
donc, c'est une œuvre divine et non une
œuvre humaine. »

M. BAI'TAIN

M. l'abbé Bautain, dans ses admirables

ouvrages philosophiques , proclame h cha-

(|ue page la nécessité du langage pour la

constitution de l'inlelligcnce et de la raison

humaine.
11 L'idée de l'être est la prémisse absolue

du jugement ; les axiomes sont les condi-

tions nécessaires de l'acte de la pensée; les

signes du langage en sont les moyens in-

dispensables. Le but de la raison est de con-

naître les objets qui coexistent dans l'es-

pace, et les faits j)hysiques et moraux qui

adviennent dans le temps. Les uns cl les

autres se réfléchissent en images dans l'en-

teiidement , et la fonction principale de la

raisiin, la pensée, consiste, soit à lier ces

images en saisissant leurs rapports naturels

ou en établissant entre elles des relations

arbitraires, soit à considérer des faits dans

leurs causes et leurs résultats. Or, la rai-

son ne pouvant ojiérer inmiédiatcinent sur

les choses elles-mômes , ni produire au
dehors leurs ty|ies formés dans l'entende-

ment , il lui faut des caractères matériels

pour représenter ces types spirituels , il

lui faut des signes pour'exprimer non-seu-

leuient les objets et leurs propriétés, mais

encore les rapports et les relations de ces

c!ioses enire elles.

« Nous pensons en nous, dans notre en-

tendement , les choses qui existent hors

de nous; donc la pensée ne porte point

immédiatement sur l'objet extérieur , mais

sur quelque chose qui le représente, image
ou signe. Les images ne sullisent pas à la

p.ensée , j'arce qu'elles sont particulières

,

individuelles. La pensée, au contraire, tend

toujours h généraliser, ramenant la multi-

plicité à l'unité, réduisant le concret à l'abs-

trait, afin qu'un seul jugement embrasse
tous les individus d'un genre ou d'une es-

pèce. Ainsi seulement elle acquiert toute

sa force, toute son efficacité, et peut contri-

buer à la formation de la connaissance et do

la science.

'i Que sera-ce si nous voulons exprimer

les rapports généraux des choses? lin rap-

port , même le plus simple , est toujours

aijstrait ; c'est pourquoi il mi faut un signe

analogue à sa nature. Puis les propriétés,

les qualités, les forces intellectuelles et mo-
rales, tous ces faits métaphysiques, qui no

tombent point sous l'observation des sens,

et que nous saisissons par îe sentiment
iiUime, par la conscience, par lapercep
tioii d(! l'intelligence , comment la pensée

les appréheiidera-t-elle pour les considérer,

lesComparer, les classer, les combiner, les

(•x|irim!'rV

La parole humaine est comme l'homme
dont elle est l'expression ou le symbole;
elle porte en elle deux natures : la nature
physique dans sa forme, la nature psychi-
que ou intelligible dans son esprit. Par cette
double nature elle sert d'intermédiaire en-
les deux mondes qu'elle doit unir, le monde
errestre et le monde céleste. La nécessité
le la parole ressort donc de la constitution
.néme de l'homme. Son âme, enveloppée
dans la chair, ne peut communiquer immé-
diatement avec les âmes, ni avec les choses
de l'âme. Son intelligence , son esprit ne
voient point directement les choses intelli-

gil)les, spirituelles. La vérité, la lumière ne
pénètrent en lui qu'à travers son enveloppe
organique, et par conséquent il faut qu'elles
revêtent une forme analogue au milieu qu'el-

les doivent traverser, comme le rayon du
soleil est nécessairement modifié par l'at-

mosphère avant d'arriver à la terre. Sans le

ministère de la parole, il n'y a pour l'huma-
nité ni développement intellectuel ni déve-
loppement moral. C'est la parole de Dieu
qui a excité dans l'origine l'âme et l'intelli-

gence de l'homme. La parole humaine, or-
gane de la parole divine et répandant sur la

terre et à travers les siècles la vérité et la

lumière descendues d'en haut, a continué
dans tous les temps l'œuvre de l'instruction

et de l'éducation du genre ùumain ; car il

est impossible à notre esprit de communi-
quer avecun espritdivin, céleste ou humain,
sans l'intermédiaire delà parole, sans une
forme quelconque de langage. Or la plus
pure de toutes les formes matérielles, la

plus subtile, la plus analogue à l'esprit, c'est

le langage oral, c'est le discours. Donc, s'il

y a jamais eu une communication entre
Dieu et l'homme, elle a dû se faire par la

parole, par le discours; et ainsi la nécessité

d'une révélation primitive objective ressort

encore de la constitution de l'homme et de
son rapport avec son principe. Le récit delà
Genèse, nui nous atteste la réalité de cette

communication entre Dieu et l'homme dès
l'origine, est donc pleinement confirmé par
l'observation psychologiiiue. « (Psychologie
expérimentale, t. Il, p. 19G-201.)

M. l'abbé g.-c. vbagus.

Docteur en lln'ologie, professeur de pMloso|iliie à l'Uni-

versité cailioliiiue de Louvaiu, elc.

Ncccssilé (le renseignement pour acquérir
la connaissance des principes de l'ordre mo-
ral. — « Dans 1 état actuel de notre na-
ture , l'enseignement social est une loi na-
turelle , une condition tellement nécessaire

que, sans un miracle, l'homme ne peut que
par son secours parvenir à la connaissance
explicite des vérités de l'ordre métaphysi-
que et moral.

« Aucune loi naturelle ne se prouve que
par des faits; elles se constatent toutes par
la double éftreuve des faits qu'on peut ap-

j.eler positifs et négatifs, de la manière sui-

vante : Lorstpi'un phénomène se produit

toujours sous l'inlluence d'un faitdétermim'',

et qu'il ne .-c produit jamais en l'absence
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• ce f;ul, colui-ci est certainement une con-

lioii naturelle et nécessaire du phénoniùnc;.

Or il en est ainsi de l'enseignement. En
etl'et : 1° Tout homme susceptible d'instruc-

tion peut acquérir la connaissance des vé-

rités de l'ordre moral, et tous ceux qui sont

jarvenus à cette connaissance y sont jiar-

venus à l'aide de l'enseignement. Par con-

tre : 2° Tous les hommes qui ont été privés

de tout enseignement sont restés dans la

complète ignorance de ces vérités, aussi

longtemps que l'instruction leur a manqué.
« Tels sont tous les malheureux qui ont

été isolés ou séquestrés dès leur enfance

,

quelle que fût d'ailleurs leur aptitude à ap-

j)renilre et à concevoir.
« Tels sont encore tous les sourds-muets

(le naissance qui n'ont pas encore reçu une
instruction adaptée à leur état déplorable ,

bien que leurs facultés intellectuelles soient

semblables à celles des autres hommes.
« Ces preuves suffisent, elles sont décisi-

ves. Nous ajouterons toutefois les faits sui-

vants qui en sont de nouvelles contlrma-

tions.
'( l" L'homme n'exerce sa pensée sur les

objets qui ne tombent pas sous les sens qu'à

l'aide des mots. Or les mots sont appris.

« 2° Tous les hommes ont d'a))Ord les

croyances vraies ou fausses des personnes
qui les entourent , de la société au milieu

fie laquelle ils vivent ; ce n'est que plus tanl

que quelques-uns s'écartent en bien ou en
mal de cette règle.

'< 3° Le développement intellectuel de l'in-

dividu comme de la société, sauvage, bar-

bare ou civilisée, est généralement en rai-

son directe de l'état de l'enseignement.
« 4° Toute vie finie, bien que son principe

soit intérieur, ne se développe que sous l'in-

fluence lies conditions extérieures. Cela est

vrai de la vie végétative et de la vie sensi-

tive comme de la vie intellectuelle. Il en est

môme ainsi de la vie de la foi.

« S'Admettre, non pas la possibilité abs-

traite, mais la réalité du dévelnppement pu-
rement spontané des facultés ]iioralcs de
l'homme, c'est retomber dans l'état de na-

ture rêvé par la philosophie du xviii' siècle.

Or l'existence de cet état est démentie par
l'histoire sacrée et profane, elle répugne à

la dignité de l'homme et à la bonté de Dieu,
elle est en opposition avec l'expérience uni-
verselle.

« Des nombreuses conséquences qui dé-
coulent de ces preuves nous n'indiquerons
que celles-ci :

« r La première des lois naturelles de no-
tre raison, une condition indispensable de
son développement, c'est d'apprendre et de
croire, puisque sans l'enseignement per-
sonne ne parvient à la connaissance des vé-
rités de l'ordre moral, n'arrive au plein usage
de la raison.

« 2" Comme tout homme a besoin d'être

enseigné, et que le jiremier homme n'a jui

Otre instruit par aucun autre homme , l'é-

veil (le la raison du premier homme doit

nécessairement être allribué ;i l'enseigne-
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ment divin, à la révélation primitive, cause,

origine et source de l'enseignement social
,

qui n'est qu'un moyen , un écho répété h

travers les siècles, et qui doit avoir une
cause antérieure.

« 3° Puisque la raison ne s'éveille que
sous l'action combinée de l'instruction et de
la foi, la fausseté du dogme fondamental du
rationalisme, de l'indépendance originaire

de la raison, se trouve constatée par le fait

de la manière la plus évidente.
« On fait contre ces conclusions les objec-

tions suivantes : Les vérités métaphysiques,
du moins les principes fondamentaux de la

morale sont :
1° des vérités évidentes par

elles-mêmes ;
2° elles sont connues naturel-

lement ;
3° elles ne sont ni ne peuvent être

ignorées par personne, pas même par l'hom-
me sauvage; l" elles nous sont innées et

gravées dans notre c(Eur; donc nous pou-
vons les connaître par la lumière naturelle

de la raison, par la voix de la conscience,
par l'étude de notre cœur ou du niagnitique
spectacle de la nature; donc l'enseignement
ne nous est pas nécessaire pour les con-
naître. On ajoute encore :

3" ([u'à l'apjjui

des faits que nous avons allégués, il est im-
possible de citer autre chose (]ue quehiues
exemples d'hommes naturellement imbé-
ciles et manquant de facultés intellectuel-

les. Enfin 6° on dit qu'il y a des sourds-muets
h qui ces vérités sont connues, quoiqu'ils
n'aient jamais fréquenté d'école.

« ^'oici notre réponse à ces objections :

« 1° Il est vrai que ces vérités sont objecti-

vement évidentes en elles-mêmes ; mais leur
évidence objective seule ne suffit pas pour
qu'elles nous soient aussi évidentes subjec-
tivement. L'homme dont la raison est assez
développée en sent l'évidence dès qu'elles
lui sont convenablement proposées, mais
l'homme privé de tout enseignement est in-

capable de se les démontrer.
« 2" Si par le mot naturellement connues,

on veut (lire que ces vérités nous sont coi -

nues d'une manière absolument spontanée ,

sans aucun secours étranger, soit actuel,
soit antérieur, on a tort; mais on a raisc^n ,

si l'on veut dire qu'elles nous sont connues
facilement, communément, à l'aide des
moyens naturels ou appropriés à notre na-
ture

;
qu'elles sont connues h tout lioninie

qui se trouve dans son état naturel , dans
l'état social, et qui est doué de facultés ir.-

tellectuelles suffisamment déveloiniées. Kien
(le plus naturel à riiomme, par exemple,
que la parole ; cependant jamais il ne \ arle,

dans le sons propre du mot, s'il n'a ajipris

à parler. Rien de plus naturel dans les êtres

vivants que le dévelojjpement de leur vie

innée et latente, et cependant ni végétal ni

animal ne manifeste, ne déploie ses forces
vitales que sous l'influence de conditioi'S
extérieures. Donc on ne peut pas dire (]ue

ce qui est naturel se développe d'une ma-
nière purement spontanée.

(( Il est très-vrai que ces vérités ne peu-
vent être ignorées par aucun homme jimis-
sant du plein usage de sa rai.-on ; m,li^ les
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faits rit(^splus haut prouvent que l'iiomino

iirivé lie toute instruction reste toujours en-

ianl. Il est vrai eneoro que l'homme sau-

va.^e, membre d'une société de ces hom-
mes qu'on appelle sauvages, mais qu'on de-

vrait plutôt nommer barliares et incultes,

ne peut complètement i.gnorer ces vérités,

puis(pi"il n'est pas privé de tout enseigne-

ment ; mais il n'en est pas de même de l'hom-

me sauvage qui, dès son enfance, a été isolé

ou privé de tout commerce intellectuel avec

d'autres hommes plus ou moins instruits.

« 4.° Elles sont innées en ce sens que
l'enseignement ne leur sert que comme la

lumière que l'onintrotluit dans une chambre
obscure , pour y reconnaître les objets qui

s'y trouvaient déjà, mais qui étaient imper-
ceptibles jusqu'alors. Elles sont encore in-

nées en ce sens que, quand on en connaît

quelques-unes, le raisonnement seul sullit

pour en découvrir d'autres. Cependant elles

no sont pas innées dans ce sens que nous
pouvons en connaître même les jiremières

sans aucune instruction préalable. Nous pou-
vons doncles connaître par les lumières d'uno

raison éclairée et cultivée et par la voix

d'une conscience bien formée; mais notre

raison ne s'éclaire et notre conscience ne se

forme qu'à l'aide de l'enseignement. Nous
pouvons encore les lire au fond de notre

cœur et dans le spectacle de la nature; mais

ce sont là deux livres qui sont indéchiffrables

jiour nous jusiju'à ce que l'éducation, les

leçons de nos maîtres, l'exemple de nos

concitoyens, nous apprennent à en démêler
les caractères.

« 5° De nombreux exemples prouvent que
cette assertion est gratuite et fausse, entre

autres celui de la fille sauvage de Soigny,

près de Châlons-sur-Marne, à laquelle on a

donné le nom de Leblanc; celui du sourJ-
muet de Chartres, dont parlent les mémoires
de l'Académie des sciences de Paris de l'an

1703; celui de Sintenis, l'auteur de Sisteron;

celui de Gaspard Hutiser, surnommé l'enfant

de Nuremberg; et, en général, celui de tous
les sourds-muets qui sont parvenus, à l'aide

d'une instruction méthodique, au plein dé-
veloppement de leur raison. De Feller, en
l)ar!ant d'êtres semblables, fait cette obser-

vation très-sage : « Leur raison est devenue
'1 semblable à une semence jetée dans une
« terre inculte. Ils ont montré de l'intelli-

« gence ilès c|ue leur ûme a pu se dévelop-
« per; or rien ne se montre où il n'v a

« rien. »

« 6" 11 n'y a aucune preuve que jamais un
sourd-muet soit parvenu à la connaissance
des vérités de l'ordre moral sans une instruc-

tion méthodique ; mais cela fût-il prouvé
.à l'évidence, il ne s'ensuivrait nullement
qu'il est jjossible d'arriver à cette con-
naissance sans aucun enseignement. L'en-
seignement méthodique et classique et l'en-

seignement social ne sont pas tout à fait la

uiôme chose.

« On cite en faveur de W'tat de nalHre]cs
annales de i>iesipie tous les anciens jieujilcs,

qui nous représentent ces peuples comme
sortant originairement de l'état sauvage.

« Le fait est que ces annales contiennent
deux espèces de traditions: les unes, con-
cernant l'origine du genre humain, nous
représentent l'état de perfection, de puis-
sance , d'intelligence et de bonheur de
l'homme primitif; les autres, relatives à l'o-

rigine particulière de chaque peuple, nous
le montrent comme sortant d'un état voisin
de celui des animaux, et constatent ainsi la

misèi'c de l'homme dégénéré.
« On dit que l'intelligence de l'homme est

perfectible et se perfectionne sans cesse, et

que i>ar conséquent: 1° les vérités que les

uns n'ont pu découvrir peuvent être décou-
vertes par d'autres, et 2" que les mots ont
pu se former graduellement, le langage arti-

culé n'étant qu'un perfectionnement des cris

instinctifs et des signes naturels.
« Nous répondons : 1° L'homme est per-

fectible et se perfectionne sans cesse,

pourvu qu'il se conforme aux lois de sa na-
ture. Or une de ces lois, de ces conditions,
est qu'il soit d'abord aidé par l'instruction

d'autrui, sinon il restera toujours enfant
sous le rapport intellectuel.

« Les faits prouvent que l'homme ne par-
vient jamais de lui seul à parler. Il n'y a
aucune ressemblance entre le langage des
signes et la parole ou le langage proprement
dit ; les cris et les signes naturels manifes-
tent nos images et nos sensations, les mois
expriment nos notions et nos idées des vé-
rités lijorales. L'homme n'accjuiert qu'au
moyen de l'instruction la connaissance de
ces idées sans lesquelles il n'a ni le besoin
ni le pouvoir de parler. L'objection attribue
à l'homme muet et à demi sauvage ce que les

plus savants philosophes n'ont pu réaliser.

« On dit encore que recourir à l'interven-"

tion divine pour la formation de la raison
et linstitution du langage, c'est nier la puis-
sance et l'activité naturelle de l'esprit hu-
main.

« Recourir à l'intervention divine, c'est

seulement nier que la puissance et l'activité

de l'esprit humain soient infinies, absolues
et indépendantes de toute condition. Toute
intelligence créée est limitée, et son activité
dépend de certaines conditions ; donc, en
montrant la nécessité de l'intervention di-

vine, nous ne faisons qu'expliquer une des
contiitions primitives de l'activité de notre
esprit.

it Mais, ajoufe-t-on, la philosophie ne doit

pas sortir de l'ordre naturel, elle ne doit

rechercher que les causes naturelles des
choses.

« Lorsqu'il s'aaiit des origines, le surnaturel
et l'extraordinaire sont I ordre naturel lui-

même, c'est-à-dire l'ordre nécessaire et seul

conforme à la nature des choses qui com-
mencent. L'origine du monde et du premii r

homme, aussi bien que l'origine de l'intel-

ligence humaine, doivent nécessairement
être attribuées à une cause extraordinaire

aujourd'hui.
« Mais, conlinuc-t-on, on ne peut conce-
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voir le mode de cette iiitcrvenliun ou révé-

lation divine.
« L'impossibilité de concevoir le comment

d'une chose dont on a prouvé la réalité

n'affaiblit nullement cotte démonstration.

Nous n'avons aucun motif péremptoire pour
nier que la révélation laite au premier
homme ait été purement intérieure. Cepen-
dant, comme nous voyons tout dévelojjpe-

ment intellectuel commencer i)ar voie d'en-

seignament, en admettant que l'homme pri-

mitif ait été instruit par un être surhumain,
d'une manière andogue à celle dont un
homme instruit un autre homme, nous re-

trouvons la loi universelle de l'enseigne-

ment à l'origine même, et dans celte origine

ainsi conçue, la raison première de cette loi.

[Précis de logique, p. 71.) »

M. UE BONALD.

Nous renvoyons aux ouvrages de ce reli-

gieux et profond génie, ouvrages que tout

Je monde a lus et que l'on ne peut trop mé-
diter. Nous en extrairons le seul passage
suivant:

« Philosophes, essayez de réfléchir,

de comparer, de juger, sans avoir présents
et sensibles à l'esprit aucun mot, aucune
parole.... Que se passe-t-il dans votre esprit,

et qu'y voyez -vous? Rien, absolument rien;
et vous ne pouvez pas plus percevoir vos
propres pensées, lorsqu'elles s'api)liquent à
des objets incorporels, comparer les unes
avec les autres, et juger entre elles, sans
des expressions qui vous les représentent,
que vous ne pouvez voir vos propres yeux,
et prononcer sur leur forme et leur couleur,
sans un corps qui en réfléchisse l'image.

« Et, en etfet, ce ne sont pas ici des objets
physiques, des objets particuliers ou compo-
sés de parties qu'on peut voir et loucher, et

dont il suflit de se retracer la figure, opéra-
tion de la faculté d'imaginer qui s'exécute
dans la brute comme dans l'homme : ce sont
des relations de convenance, d'utilité, de
nécessité ; ce sont des idées morales, socia-
les on générales, des idées de rapports de
choses et de iiersonues, d'oîi dériveront bien-
tôt des lois et des devoirs ; ce sont même
des rapports intellectuels entre des êtres
physiques ou entre ces êtres et l'homme,
rapports qui deviennent l'objet de tous les

arts et même des plus haîites sciences ; ce
sont, en un mot, des vérités et non simple-
ment des faits -ju'il faut exprimer, c'est-à-
dire des objets incorporels qui ne font point
image, et ne peuvent qu'à l'aide du discours
être la matière et la forme du raisonnement.
Mais, de toutes les combinaisons ou compo-
sitions d'idées ou de rapports, la plus vaste,
la plus compliquée , la plus intellectuelle,
et, si l'on peut le dire, la plus déliée, est

précisément le langage qui renferme toutes
les idées et tous leuis rapports, et qui est

''instrument nécessaire de toute réflexion,
de toute comparaison , de tout jugement.
C'était donc le moyen de toute invention
qu'il fallait commencer par inventer ; et

DicTiONX. d'Anthropologie.

comme la pensée n'est qu'une parole inté-

rieure, et ta parole une pensée rendue exté-
rieure et sensible, il fallait, de toute néces-
sité, que l'inventeur du langage pensât, in-
ventât l'expression de sa pensée, lorsque,
faute d'expression, il ne pouvait avoir môme
la pensée de l'invention.

« Familiarisés, dès le berceau , avec le

langage, que nous entendons avant de pou-
voir l'écouter, que nous répétons avant de
pouvoir le comprendre, que nous parlons
sans cesse ou avec nous-mêmes ou avec les

autres, nous ne faisons pas plus d'attention

à cet art merveilleux, devenu pour l'homme
sa propre nature, qu'au jeu de nos poumons
ou à la circulation de notre sang. La parole
est pour nous comme la vie, dont nous jouis-

sons sans connaître ce qu'elle est et sans
réfléchir à ce qui l'entretient. Et cependant
l'être, la société, le temps, l'univers, tout
entre dans cette magnifique comjiosition :

l'ôlre, avec toutes ses modificatiûns et toutes
ses qualités ; la société, avec ses personnes,
leur rang , leur nombre et leur sexe ; le

temps, avec le passé, le présent et le futur ;

l'univers enfin, avec tout ce qu'il renferme.
Tout ce que la langue nomme est ou peut
être ; seuls, le néant et l'impossiliilité n'ont
pas de nom. Lumière du monde moral qui
éclaire tout homme venant en ce monde, lien de
la société, vie des intelligences, dépôt de
toutes les vérités, de toutes les lois, da tous
les événements, la parole règle l'homme, or
donne la société, explique l'univers. Tous
les jours elle tire 1 e'sprit de l'homme du
néant, comme aux premiers jours du monde,
une parole féconde lira l'univers du chaos ;

elle est le plus profond mystère de notre
être, et loin d'avoir pu l'inventer, l'homme
ne peut pas même la comprendre.

« Comment des hommes, dont l'entende-
ment était, avant le langage, le livre fermé
de sept sceaux, avaient-ils pu découvrir qu'au
moyen d'un petit nombre d'articulations de
la voix, sim|iles ou composées (voyelles ou
consonnes), la langue pouvait exprimer tou-
tes les pensées qui s'élèvent dans le cœur de
l'homme, tous les objets que la nature ou la

société lui présentent, tous les accidents du
monde physique, toutes les idées de la mo-
rale, tous les événements de la société, les

êtres et leurs rapports, l'homme et son action,

le temps et ses modes? Je veux qu'un bruit,

un son, puissent ajouter à une langue déjà
formée un mot éuonciatif de la susbtance ou
delà qualité, qui rappelle môme, par l'imi-

tation, l'objet que l'on veut exprimer : cette

onomatopée rentre dans la classe des sensa-
tions plutôt que dans celle des idées ; elle

appartient moins à l'intelligence qu'à l'ima-
gination, et l'on parle avec une exactitude
fout à fait philosophique, lorsqu'on dit d'un
pareil mot, qu'il fait image. Encore faut-il

observer que l'homme, en quelque sorte, a
reçu ces mots tous faits de l'objet qu'ils re-
présentent, et ne les a pas inventés. La na-
ture physique a son langage, et celui-là
aussi, l'homme ne fait que le répéter. Ainsi
le bruit le plus éclatant et le plus mnjcs-
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tueux, celui du tonnerre, a été répété clans

toutes les langues par un mot qui fuit image,

et qui imite, autant qu'il est possible à la

voix articulée, l'objet qu'il veut exprimer.
« Mais comment exi^liquer la formation

du vefbe, parole par excellence, puisque les

Grecs et les Latins ont donné son nom à la

parole même ?

« L'homme n'a pas besoin de parler pour
agir, mais il en a besoin pour exprimer qu'il

a agi, ou qu'il agira ; qu'il a agi dans un
passé plus ou moins reculé ; qu'il agira dans
un futur plus ou moins éloigné

;
qu'il a agi

ou qu'il agira de telle ou telle manière. Com-
ment aurait-il imaginé de désigner, avec
quelques mouvements de la langue et des
lèvres, quelquefois avec une seule articu-
lation de la voix, tous les états de l'homme
moral et physique, la nature, le temps, le

mode de son action faite ou reçue, indiquée,
commandée, finie, passée, présente ou future,
sans aucune expression préalable cjui pût
aider à retrouver sa propre pensée dans les

infinies combinaisons qu'auraient deman-
dées l'invention laborieuse du langage, si

cette invention eût été possible? Et le temps,
le temps si uniforme dans une vie tout ani-
male et tous les jours uniquement occupée
des mômes besoins ; le temps, dont le som-
meil, qui remplit la vie de l'homme sau-
vage, eiTace si promptement la trace, com-
ment l'homme, dans l'état brut od on le

suppose, aurait-il pu, sans aucun signe, en
distinguer les différentes époques, les rap-

peler ou les prévenir, lorsque nous-mêmes
dans une vie si remplie d'événements, et

dont les jours inquiets ressemblent si peu
les uns aux autres, nous avons besoin démar-
quer d'un nom ou d'un signe particulier, cha-
que année d'un siècle, chaque mois de l'an-

née, ciiaque jour de la semaine, chaque
heure du jour, sous peine de confondre dans
notre souvenir les temps, même les plus ré-

cemment écoulés ? Le temps pour l'homme
civilisé, toujours agité de regrets ou de dé-
sirs, le temps n'est jamais qu'au passé et

au futur, et de là vient que, dans les lan-
gues des peuples les plus cultivés, les modes
de ces deux temj)S sont extrêmement mul-
tipliés : pour l'homme brut et tel qu'on le

suppose sans souvenir, sans prévoyance, et

dont la vie n'est qu'un jour, un moment, un
besoin, le temps ne peut être qu'au présent

;

pour lui, le passé n'est plus, l'avenir n'est

pas, et les idées ou les expresions dliier et

de demain sont aussi éloignées de son esprit

qu'étrangères à ses habitudes.
«< Cette pliilosophie du langage, de toutes

les sciences peut-être la plus difficile, et

dont les motifs déliés échappent si aisément
à l'attention de ceux qui en font leur uni-
que étude, aurait-elle pu se présentera l'es-

prit d'Iiommes sans asile constant , sans
subsistance assurée , satisfaits de trouver
chaque jour à soutenir, contre les besoins

du moment, une existence précaire, d'hom-
mes placés dans un état de dénuement ab-
solu et de la plus profonde ignorance? Et
n'est-il pas ridicule de faire de ces êtres,

dont on peut dire que l'entendement était

aveugle, sourd et muet, autant de Descartes
et de Newton, qui, riches de toutes les con-
naissances des siècles antérieurs, au sein
de l'abondance et du loisir, entourés de se-
cours, et disposant à volonté de langues
toutes formées et des moyens d'en fixer les
expressions par l'écriture , ne faisaient au
fond que féconder des germes préexistants,
et développer des vérités dont les éléments
étaient connus? Il y avait dans le monde de
la géométrie avant Newton et de la philoso-
phie avant Descartes ; mais, avant le lan-
gage, il n'y avait rien, absolument rien que
les corps et leurs images, puisque le langage
est l'instrument nécessaire de toute opération
intellectuelle, et le moyen de toute existence
morale. Tel que la matière que les livres
saints nous représentent informe et nue,
inanis et raciia, avant la parole féconde qui
le tira du chaos, l'esprit aussi, avant d'avoir
entendu la parole, est vide et nu ; ou tel en-
core que les corps dont aucun, pas même le

nôtre, n'existe à nos yeux, avant la lumière
qui vient nous montrer leur forme, leur cou-
leur, le lieu qu'ils occupent, leurs rapports
avec les corps environnants, etc. ; ainsi, l'es-

l)rit n'existe ni pour les autres, ni pour lui-
même, avant la connaissance de la parole
qui vient lui révéler l'existence du monde
intellectuel, et lui apprendre ses propres
pensées. » {Recherches sur les premiers objets

des connaissances morales, t. 1", p. 137 et

suiv., éJit. de 1826.)

LUS CO-NTRADICTELRS.

15 Ilocunum me maie h.bcl, qv.o t Hiin-

qiimii a nie ulliuii veiiliitCNi aqiiosci, tu-
reiiiri, p oburi ainmaiiverlo, n si icai-
biilît lel aiih sigtiii in iiiiiiiio ailliibi. is.

A. Imo SI cliaracleres itbes eut, uni
qudin quiriqiiain disti cte cogitaieii:us

,

iieque raliocmareiiiur.

{
1.E1BNIT2, Uiul de Connex. mierres et

verba. — OEiiv. pliilosopli. , édit.
Itaspe, p. 5U9, elo. j

La seule objection un peu spécieuse qui
ait été faite contre la nécessité du langage
pour penser les intelligibles, pour abstraire,
généraliser , comjiarer

, juger , raisonner

,

c'est celle qui consiste à dire que l'enfant et

le sourd-muet ne pourraient jamais appren-
dre à parler, si la parole était nécessaire à la

pensée. Deux mots suffiront pour résoudre
cette difficulté dépourvue de fondement.
L'enfant, et l'on en peut dii e autant du sourd-
muet pour les signes inventés à son usage ,

l'enfant n'attache j)as des idées aux mots par
un procédé rationnel , sa raison n'est pas
assez développée ; il les y attache par instinct,

par une sorte d'intuition (.V57) non réfléchie,

(457) L'acte intuitif est la simple vue de l'objet, l'esprit fait à la connaissance qu'il a ; c'est un re-
sans aucun retour de l'esprit sur ce qu'il connaît. tour de la pensée sur elle-niéine. L'intuition a tou-
L'L'tat de réflexion, au conti aiie, est l'attention que jours sur la réflex'Oii une priorité logii^ue ; la re
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mais qui est le véritable point de départ de
l"iriielligence et de toute réflexion. L'enfant

a^it doue par instinct (i38) , c'est par son
sci'ours qu'il attache l'idée aux mots qui

résonnent à ses oreilles, ou aux gestes de sa

mère ou de sa nourrice. La pensée , la pen-
sée réfléchie n'existe donc point en lui avant
le langage ; c<ir ce qui caractérise l'instinct

,

c'est qu il est aveugle et qu'il opère sans

connaissance. Les actions instinctives attei-

gnent un but caché à celui qui les fait : elles

sont le résultat d'un penchant qui s'ignore

lui-môme et produit des effets qu'il ne pré-
voit pas. C'est là ce qui distingue essentielle-

ment l'instinct de la volonté libre.

Parmi les philosophes et les savants qui
ont essayé de combattre la thèse de la néces-
sité du langage pour la constitution de la

raison, il en est qui sont de bonne foi, mais
qui ne comprennent pas la question ; il en
est d'autres dont cette théorie gêne singuliè-
rement les systèmes; ceux-ci ont trop d'in-

térêt à la rejeter pour qu'ils n'emploient pas
toutes les ressources de leur talent jiour la

renverser. Le lecteur, qui se sera donné la

peine d'approfondir cette importante ques-
tion, appréciera sans dilTiculté la valeur des
raisonnements auxquels nos adversaires ont
recours

M. RECEVEUR,
Ancien professeur de philosuihie.

" Les mots considérés en eux-mêmes ne
sort autre chose que les signes convention-
nels de nos idées, et n'ont de valeur que par
le sens que nous y attachons. Mais ils sont
tellement liés à toutes nos opérations intellec-

tuelles, nous remarquons si peu d'idées dans
les hommes privés de la parole, qu'il était

impossible de ne pas rechercher à quoi tien-

nent ces rapports du langage avec la pensée ;

quels en sont les caractères , les effets ou
1 étendue. Condillac et plusieurs de ses dis-

ciples ont essayé de résoudre ces questions
,

et l'on doit reconnaître qu'ils ont répandu
sur quelques-unes d'assez vives lumières.
Mfiis on .se doute bien aussi que leurs idées

flexion est successive , l'intuilion est immanente,
t'cst-à-tlire que l'acle iiiluilif est continu, parce
qu'il est de l'essence de l'être intelligent , dont la

sul)stance ne cliangc point, tandis que la rétlexion

est une simple modification qui peut être suspen-
diu; sans que l'âme périsse. L'intuition est toujours
la même, et dans tous les hommes; la rédexion, au
contraire est progressive. La première est néces-
saire et fatale, la seconde est libre. L'une es' con-
fuse , l'autre distincte. La connaissance intuitive

contient le germe de tout ce que nous pouvons sa-
voir; la rédexion développe ce germe et produit, par
cette élaboration, la prodigieuse variété de nos con-
naissances. L'intui'.ion saisit immédiatement son
objet et sans l'iritemiédiaiie d'aucun signe, tandis

que la réilexion ne peut s'exercer sans un signe sen-

sible, sans une paiole qui lui sert à traduire la pen-
sée inUiitive.

I (158) On nomme inslinct une aptitude et un pen-
Vliaiit.innés d'un être intelligent à accomplir cer-

tains actes sans savoir pourquoi ni comment , et

puuitant sans y être contraint par aucune force cx-

n'ont pas été toutes généralement admises.
Obligé de dire quelque chose sur ce sujet, jo
n'entrerai pas dans tous les développements
qu'exigerait une matière aussi vaste ; je me
bornerai simplement à quelques oliservations
générales sur les points les plus importants.

« Quelques philosophes dans ces derniers
temps ont établi entre les idées et les mots
un rapport si étroit et si nécessaire

, qu'ils

semblent presque les confondre et ne voir
dans la pensée elle-même qu'une articulation
intérieure de la parole. Ils se sont imaginé
que le seul objet possible de nos perceptions
clevait être exclusivement dans le langage ;

ils ne trouvent rien autre chose où l'esprit

humain puisse se prendre et fixer sa vue ;

ils croient, pour ainsi dire, connaître les

choses quand ils les ont nommées. Nous
pouvons bien saisir par elles-mêmes les
impressions des sens et nous former ainsi
des images des choses extérieures ; luais là
s'arrêterait, selon eux, l'intelligence, et
jamais elle ne pourrait concevoir aucun rap-
l)ort, ni s'élever à aucune idée intellectuelle,
si les mots ne venaient à son secours. Car
l'expression est absolument nécessaire à la
représentation même mentale de l'idée ; sans
la parole il nous serait impossible, non-seu-
lement de faire connaître aux autres notre
pensée , mais de la connaître nous-mêmes.
Ainsi , ciuoiciue les idées soient innées en
nous, elles n y sont que comme dans une
chambre obscure ; c'est par les mots qu'elles
deviennent sensibles à l'esprit ; elles demeure-
raicntéternellement inaperçues sans l'expres-
sion qui vient les revêtir d'une forme et nous
les révéler. De sorte que l'homme apprend
réellement à penser en apprenant à parler, et
reçoit ainsi toutes ses connaissances et tou-
tes ses idées de la société cjui le lui transmet
avec le langage. D'un autre côté, le langage
ne peut avoir son origine que dans une
manifestation extérieure ; l'homme a besoin
qu'il lui soit communiqué, et serait dans
l'impuissance absolue de l'inventer jamais ,

soit parce qu'il n'en peut avoir ni l'idée ni le

désir avant de l'avoir entendu, soit parce que
le langage ne peut être inventé que dans une

lérieure.

L'instinct n'est jamais une propriété du corps
;

c'est un mobile spirituel qui émeut la sensibilité,
inspire l'intelligence el détermine l'activité. Si l'ins-

tinct n'est point une impulsion purement machi-
nale, il est au moins entièrement irrédéchi. L'homme
soumis à son influence ne sait ni pourquoi ni com-
ment il agit. Il sent son action ; il no s'en rend pas
compte; il en ignore la nature, les mobiles et les

edets; il agit, en un mot, sans connaissance et sans
intention. Le caractère le plus essentiel de tout acte
instinctif est d'exclure la rédexion et l'expérience ;

et dés que nous voyons un acte nouveau se produire
soudainement, sans élude, sans calcul, sans inten-
tion distincte, c'est toujours à l'instinct que nous le
rapportons. Il est, pour la réflexion et la raison, un
point de départ nécessaire ; il leur fournit en tout
gi'uie la matière première de leurs travaux. C'est lui
qui , avant que la réflexion vienne imposer des
règles à l'intelligence, imprime à nos facultés une
direction certaine.
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société déjà formée , ci que nulle société ne
peut exister sans langage ; soit enfin parce

que l'homme ne peut pas penser sans parole,

ni inventer la parole sans pouvoir penser.

D'où il suit que l'iiomme abandonné à lui-

même serait nécessairement dans un idio-

tisme complet , et ne pourrait faire aucun
usage de ses facultés. Examinons quelle est

la valeur réelle d'un pareil système et des
principes qui lui servent de fondement.

« Et d'abord est-il vrai que l'invention du
langage surpasse les forces naturelles de
Tesprit humain, et que jamais elle n'eût pu
avoir lieu, si Dieu lui-môuie ne fût inter-

venu pour nous révéler en même temps la

parole et toutes les idées qu'elle exprime?
Rousseau, ce qui est assez étonnant de sa

part, semblait disposé à le croire, et ce sont

les difficultés qu'il expose, qui ont servi de
base à la théorie de M. de Bonald sur ce

sujet. Quoique ces difficultés soient graves
et spécieuses

, je ne crois pas cependant
qu'elles suffisent pour démontrer rigoureu-
setaent l'impossibilité de la formation du
langage par des moyens purement humains.
En effet, si l'on considère le langage dans
ce qu'il a de matériel et comme son articulé,

on ne trouve pas du tout comment, sous ce

rapport, il excéderait la portée de nos facul-

tés, puisque l'homme a reçu delà nature les

organes nécessaires, et que s'il a besoin
d'apprendre à s'en servir, le hasard ou la

réflexion peuvent lui en fournir la pensée,

l'occasion et les moyens. Dira-t-on qu'avant
l'usage de la parole l'homme n'a nulle idée

de son articulé? Cela prouve tout au plus

cju'il en serait du langage comme de toutes

les autres inventions, qui sont presque tou-

jours le résultat d'un fait inattendu, et tien-

nent à un ordre d'idées que l'homme n'avait

point auparavant. L'exemple de quelques
sauvages trouvés ilans les bois, et des sourds-

muets qui ne parlent point, bien qu'Usaient
tous les organes de la voix, n'est certaine-

ment pas, comme on le prétend, une raison
légitime et suffisante pour afllrmer que
l'homme est incapable d'articuler des sons
avant de les avoir entendus; car il est

évident que les uns et les autres font excep-
tion à l'ordre commun. Le sauvage isolé n'a

nul besoin de la parole ni d'aucun autre

moyen de communication, et par cela même
il ne peut pas soupçonner qu'elle puisse lui

être d'aucun usage ;" comment donc songe-
rait-il à s'en occuper? Il serait bien plus

naturel qu'il oubliât même sa langue mater-
nelle, s'il l'avait déjà connue. Quant au
sourd-muet, comme il n'a aucune idée du
son en lui-même, fju'il ne peut ni l'apprécier,

ni l'entendre, il est tout simple qu'aucun
mouvement des organes ne puisse l'amener
à découvrir et étudier les variations dont il

devient susceptible au moyen de l'articula-

tion. On ne peut donc établir à cet égard
aucun rapprochement entre ses facultés et

celles de l'homme doué de tous ses sens.

« Si l'on considère ensui te le langage comme
signe de la pensée, on comprend difficile-

ment, je l'avoue, comment les hommes

auraient été conduits à prendre les sons Oa
la voix pour les .interprètes conventionnels
de leurs idées; mais on ne voit pas non plus
pourquoi cela leur eût été impossible ; car si

les sons articulés n'ont pas comme le geste

et les cris, un rapport naturel avec certaines

idées, en revanche ils sont jilus propres à
les exprimer toutes comme signes de con-
vention ; et la pensée de rendre par la parole
les conceptions de l'intelligence, pouvait
s'offrir à l'esprit, peut-être aussi facilement

que la pensée d'exprimer les rapports des
grandeurs et des nombres par des signes

d'une autre nature, également arbitraires,

qui forment aussi une véritable langue, et

qui par leurs combinaisons servent à décou-
vrir une foule d'idées ou de rapports insai-

sissables par les procédés du langage ordi-

naire. Ainsi, dès qu'un homme aurait re-

marqué qu'un cri naturel, poussé dans un
transport de crainte, de joie ou d'admiration,

est aussitôt compris de celui qui l'entend, il

ne manquerait pas de le répéter dans
l'intention de faire connaître le sentiment
qu'il éjirouve; bientôt ilenproduiraitd'autres

analogues, dans une semblable intention|; et

une fois averti de la commodité de ces signes,

il essayerait deles varier autant que possible,

de les ajouter aux gestes et aux mouvements
afin d'exciter davantage l'attention, de les

ai)pliquer ainsi à tous les objets usuels avec
des nuances dilî'érentes, de sorte que dans
peu ils deviendraient par eux-mêmes une dé-
signation suffisante. Lorsqu'ensuite, par des
expériences multipliées sur les mouvements
des organes de la voix, il aurait reconnu le

pouvoir qu'il a d'articuler des sons et de les

distinguer nettement par ce moyen, des
mots simples d'abord et peu nombreux se-

raient substitués à des cris moins faciles à

apprécier; à mesure que l'usage les rendrait"

familiers, on sentirait le besoin de les aug-
menter, de les unir, de les modifier succes-

sivement pour exprimer des choses, des
qualités ou des rapports ditférents ; et ces

alliances de mots, combinées de diverses

manières, seraient un moyen de parvenir
bientôt à former des jihrases plus étendues.
De là résulterait une langue pauvre et long-
temps imparfaite, mais qui pourrait chaque
jour s'enrichir et prendrait enfin des modes,
des tournures propres à exprimer toutes les

idées et tous leurs rapports, à la suite de
nouvelles observations que ces premiers
éléments rendraient plus faciles. La manière
dont on a formé des systèmes de signes
complètement différents pour fixer les idées
jiar l'écriture, la manière dont les enfants

apprennent à parler, et surtout le moyen
])ar lequel sont enfin parvenus à se com-
|)rendre des peuples qui ne parlaient pas la

même langue, indiquent assez comment les

honnnes auraient pu remplacer les signes

naturels par des signes de convention, et

substiuer les sons articulés aux gestes et

aux mouvements qui sont d'un usage moins
facile et moins étendu.

« Il est vrai que tout cela ne peut être

fait que par des hommes qui ont entre eux
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(les rapports, et qui sentent le besoin de se

communiquer leurs pensées; par conséquent
la formation du langage exige nécessairement

une société quelconque. Mais il serait aussi

trop absurde de prétendre que la famille

serait impossible sans l'usage de la parole,

ou qu'avant les lois écrites et toutes les ins-

titutions sociales, il ne pourrait exister au-
cune agglomération d'individus réunis sur

un même point, et qui se trouveraient ainsi

dans la nécessité d'entretenir des relations

habituelles et de s'entendre réciproquement.
Ainsi la formation du langage, quoiqu'elle

eût exigé peut-être bien des Iiasards et bien

des siècles, ne paraît offrir cependant au-
cune impossibilité réelle, tant que l'on se

borne à considérer la parole en elle-même
et comme un signe substitué à d'autres.

« Mais ce n'est pas là le point important

de la question qui nous occupe. Ce qu'il

s'agit surtout d'examiner, c'est de savoir si

les mois sont en effet nécessaires à la con-

ception mentale de toute idée quelconque,
et s'il est vrai que l'homme ne pourrait pas

absolument penser sans l'usage de la parole.

Or, quoiqu'on l'afTirme avec assurance, il

est au moins permis d'en douter, et le con-
traire noussemble raêmeincontestable. Com-
ment soutenir, par exemple, que l'homme
ne peut de lui-même apercevoir les moditi-

cations de son esprit, et qu'il a besoin que
la parole de ses semblables vienne lui révé-

ler ses facultés intérieures et les conceptions
spontanées de l'intelligence? Dès qu'il est

capable d'éprouver des sensations et d'agir

sur elles, pourquoi ne pourrait-il pas les

comparer et saisir les rapports qui existent

entre les objets qui les font naître. En voyant

une montas^ne et un arbre, a-t-il besoin du
langage pour rePOnrwitre que l'une est plus

grande que l'autre? Lui faut -il autre chose

que la conscience, pour savoir que certains

mouvements dépendent de la volonté qui les

commande? Nous pouvons donc connaître

des faits soit intérieurs, soit extérieurs,

percevoir entre eux des rapports, et par

conséquent avoir des idées intellectuelles,

sans l'usage d'aucun signe, parce que ces

fai ts et ces rapports se montrent d'eux-mêmes.
Cela est évident tant qu'il s'agit d'idées con-

crètes ou de jugements particuliers; et il

semble que nous le pouvons aussi à l'égard

de quelques idées composées, de même que
nous faisons les premiers calculs, sans em-
ployer les chiffres qui deviennent néces-

saires pour des calculs plus étendus. 11 n'est

pas douteux du moins que nous ne puis-

sions avoir des idées ou même saisir des

raftportsjtrès-abstraits, sans l'usage des sons

articulés et par le moyen d'autres signes ;

car indépendamment d'une foule d'autres

faits, les opérations de l'algèbre en fournis-

sent une preuve incontestable.

« La parole sert à revêtir les idées, à les

manifester aux autres ; mais elle ne les ré-

vèle point à la conscience; et comme je suis

d'abord le terme et le sujet de mes opéra-

tions intérieures, elle suppose que j'ai dû
préalablement penser pour moi, car je ne

puis parler que ma pensée. Les mots tixent

le résultat de ces opérations et nous dispen-
sent de les recommencer à chaque instant;
ils nous tiennent lieu, pour ainsi dire, des
idées complexes dont nous ne pouvons dis-
tinguer du même coup d'œil tous les élé-

ments, et qui ne pourraient nous servir à
aucune autre combinaison, sans un signe
qui les résume; mais ils n'en sont pas la

source directe, ni même la seule expression
possible ; ils ne sont pas surtout indispen-
sables pour concevoir les notions élémen-
taires, que nous pouvons saisir par elles-

mêmes et sans le secours d'aucun signe,

parce qu'elles n'exigent qu'une seule jier-

ception de l'intelligence, et qu'après tout les

idées et leur expression, la itensée et la pa-
role sont des choses tout a fait distinctes.

Aussi nous cherchons tous les jours des ex-
pressions pour des idées qui nous frappent,

et qui ne cessent pas d'être présentes à l'es-

prit, parce qu'aucun mot ne vient s'y ratta-
cher. Souvent nous sentons qu'une expres-
sion manque de force ou de justesse pour
rendre l'énergie ou la pré'cision de nos pen-
sées, qui par conséquent ne se confondent
point avec les mo.ts qui les expriment. Si
toutes nos idées proviennent du langage et

nous sont transmises par la société, qu'on
veuille bien me dire par quel moyen tant
d'hommes de génie ont pu puiser à cette

source des notions ignorées de la société elle-

même, et pour lesquelles il a fallu créer des
expressions particulières? Il est vrai que
nos idées ne paraissent jamais que revêtues
des mots que nous y attachons dès l'enfance,
mais cette habitude nous rappelle aussi ceux
qui expriment les propriétés de la matière
et les objets sensibles, sans qu'on puisse ni
qu'on veuille cependant en conclure qu'ils

sont nécessaires.

>< On nous allègue sans cesse l'exemple
des sourds-muets de naissance, comme une
preuve frappante de la nécessité de la pa-
role, pour avoir des idées intellectuelles et

s'élever k des notions abstraites. Mais il me
semble qu'avec des observations plus rigou-
reuses et un peu moins de préjugés, on y
eût vu précisément la preuve du contraire ;

car on ne saurait douter qu'un sourd-muet,
sans le secours du langage ou de l'écriture,

ne connaisse ses facultés et ses opérations
intérieures

;
qu'il ne parvienne à acquérir

les premières notions du bien et du mal;
qu'il ne puisse concevoir certaines idées
élémentaires, et distinguer au moins quel-
ques principes qui servent à diriger sa con-
duite. La conscience ne peut le laisser à cet

égard dans l'ignorance. Aussi voit-on sou-
vent dans leurs actions l'expression de ces
sentiments naturels , des marques certaines
de réilexion, une secrète horreur du crime,
et de vifs remords après l'avoir commis.
Quelques-uns même laissent apercevoir des
afl'ecUons religieuses, et se font remarquer
par de grands sentiments de justice et de
probité. On peut enlin s'assurer que tous
agissent quelquefois avec intention, et qu'ils

ont par conséquent des idées de cause, dç
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fin, de moyen, et conçoivent entre elle» îles

rapports quelconques (i59).

« Ces idées, quoique moins étendues,
moins développées et peut-fttre moins pré-
cises dans leur esprit (jue chez le reste des

,
hommes, n'en sont pourtant ni moins réel-
les, ni moins incontestables, puisqu'elles
^produisent les mômes afîections au dedans,
jet au dehors les mêmes résultats; et cepen-
dant on ne les supposera pas acquises avec
le langage^ dans les sourds-muets qui n'en
ont aucune connaissance. Et quand on pré-
tendrait que ce sont simplement des images
et non des idées, que gagnerait-on à cette
futile distinction de mots? Ils conçoivent
réellement des rapports, des notions abs-
traites et purement intellectuelles ; or, peut-
on dire que l'idée soit autre chose que cette
conception, et le langage peut-il rien pro-
duire de plus? Les mots pris matérielle-
ment ne sont eux-mêmes qu'une image ouun
signe sensible ; comment donc produiraient-
ils une idée? ou pourquoi d'autres signes
ne le feraient-ils pas également?

« Quelques faits incertains, isolés, peut-
être l'elTet de causes particulières et acciden-
telles qui nous sont inconnues, ne sauraient
démentir cette expérience générale et cons-
tante, ni affaiblir la preuve incontestable
qui en résulte. J'ai moi-même intcrro,:;é des
sourds- muets sur l'idée qu'ils avaient de
plusieurs actions criminelles, avant de con-
naître le langage par le moyen de l'écriture;

ils m'ont constamment répondu qu'ils en
concevaient des sentiments d'horreur, tout
en niant quelquefois qu lisaient eu la moin-
dre notion du bien et du mal ; ce qui sem-
ble intliquer qu'une conception nouvelle,
plus générale et |ilus frai)pante, peut, en
les absorbant, faire disparaître le souvenir
exact des éléments antérieurs , et qu'après
cette transformation d'un sentiment primi-
tif mais plus confus, l'àine distingue dans
le fond ce qui ne fait que l'aU'ecter diverse-
ment, croyant peut-être n'avoir jias eu d'i-

dées, parce q^i'elle n'avait point de mots
abstraits pour les exprimer collectivement,
pour les embrasser en quelque sorte, et

faire de là comme un point de vue d'oii

elle peut découvrir un plus grand nombre
de rapports. Je laisse à juger, surcette simple
réflexion, le casque l'on doit faire de quel-

ques observations particulières , presque
toujours superficielles, et peut-être encore
mal comprises et mal dirigées.

« Mais on peut ajouter à toutes les rai-

(io9) Plusieurs pliysiologistcs ont rappoilé
,

comme un fait assez remarquable , l\>xeniptc il un
sourd-muet privé en même temps de la vue, qui

était parvenu cependant à arquérir un assez grand
nonil)re d'idées al)straitcs , et qui , au moyen des

gestes et du touclier, les exprimait assez bien, et

comprenait parfaitement tout ce qu'on voulait lui

faire entendre. On peut voir à ce sujet ([uelques dé-
tails, dans la Physiologie de M. .4df.lon , tome I",

page 476. Un chef d'Institution de sourds-muets,
dont le témoignage doit être d'un grand poids, puis-

qu'il est le fruit de l'expérience , n'a pas craint

d'aflirmer « que les savants font trop dépendre l'ac-

sons que nous venons d'exposer, une der-
nière preuve sans réplique ; c'est que si

nous ne pouvions pas en etfet penser sans,
parler, si nous n'avions pas des idées anté-
rieures à leur expression et que nousl
jiouvons concevoir sans elle, il nous devien-*
lirait impossible d'en acquérir aucune et de
penser jamais ; car la parole, n'étant qu'un
signe de convention , suppose nécessaire-
ment les idées et ne les donne pas. 11 n'est
point de mot qui puisse être naturellement
la manifestation d'un objet ou qui soit pro-
pre par lui-même à nous le révéler ; aucun
n'emporte avec lui et ne peut produire tout
seul la connaissance des choses qu'il ex-
prime ; ils ne font tous que les désigner en
vertu d'un usage arbitraire et d'après le

sens variable qu'ils ont reçu. Les motsi>iei/,

«n^'n/, rf;«e, ne font naître dans mon esprit
une perception particuliiire, que jiarce que
les hommes sont convenus d'y attacher une
idée que je connais, comme ils auraient pu
les employer pour signifier autre chose ; ils

ne sont donc ni la cause de l'idée, ni une
condition nécessaire pour la concevoir ; ils

n'en sont encore une fois qu'une expres-
sion purement conventionnelle, et par con-
séquent ils la supposent déjà existante et

connue antérieurement.
n Dès que l'on ne veut pas que l'idée

puisse être connue en elle-même ou dans
ses éléments, avant que l'exjiression vienne
la revêtir, il suit de là nécessairement, et

on l'avoue aussi, que nous devons la rece-
voir de la société au moyen de la parole ou
de signes qui n'ont par eux-mêmes aucune
valeur. « Cependant on sait qu'une idée
« toute faite est une chose absolument in-

« transmissible, que pour en avoir réelle-

« ment la conscience, lorsqu'on entend ov
« (|ue l'on voit le signe qui la représente,'
« il faut nécessairement, si c'est une sim-
« pie sensation, l'avoir éjirouvée: la preuve
« en est qu'on i)arlerait éternellement de
« couleur à un aveugle-né, qu'il ne saurait

« jamais ce dont il s'agit. Si c'est une idée
« composée, il faut avoir connu et rappro-
« ché tous les éléments qui la composent;
'( il est évident que sans cela nous ne con-
<( naissons pas la signification d'un mot, et

« que c'est ce qu'on nous fait faire plus ou
« moins bien, quand on nous le définit. En-
« fin, si cette idée est un jugement, la pro-
c position qui l'exprime est vide de sens
« pour nous, n'est (ju'un vain bruit comme
« celui d'une langue étrangère, si nous no

tivité de l'àme des sens extérieurs, et que le plus

sage des hommes, privé en naissant de l'ouïe et de

la parole, Socrale, né sourd-muet, n'en aurait pas

moins sa grande âme et son beau génie ; il parlerait

le langage des gestes, langage naturel , primitif et

universel, que îes enfants parlent avant de savoir

parler, et que les instituteurs n'ont pas inventé,

parce qu'il y a des dispositions innées qui distir-

guent les hommes, et qu'un trait de plume ne sulTit

pas pour les dépouiller de leur rais(m. » Celte opi-

nion a été rendue publique dans le Journal des Vé-
lutta du .') mars IS^I.
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« connaissons pas ses deux termes, si nous
« n'avons pas lait sur cliacun d'eux les opé-
« rations que nous venons de décrire, et si

« ensuite nous ne faisons pas nous-mêmes
« l'acte de la pensée qui consiste à perce-
« voirie rapport énoncé entre eux ('ftiO). »

Il n'y pas moj'en de nier tout cela, et il en
résulte clairement, qu'il doit y avoir dans
notre esprit des idées préalajjlement per-

çues, pour que les mots puissent eu deve-
nir l'expression, et nous offrir un sens dé-
terminé.

« L'idée est pour nous la connaissance
d'une chose, de ses qualités ou de ses rap-

ports. Nous connaissons les choses extérieu-

res et leurs qualités par le moyen des sens
;

la conscience nous révèle les faits intérieurs
;

nons percevons des l'apports par un juge-
ment spontané ou rétléclii, qui les décou-
vre dans l'observation des faits, ou les y
ajoute comme une donnée primitive de fa

raison elle-même. Jlais rien ne peut nous
dispenser ou nous tenir lieu de ce travail

personnel de l'intelligence. C'est en par-
tant de ces notions élémentaires, en géné-
ralisant ces premiers faits, en les observant,
les comparant, les analysant, c'est en don-
nant à chaque combinaison différente un
signe particulier pour faciliter de nouveaux
rapprochements, c'est en appréciant les ju-
gements et les réflexions d'autrui d'après les

nôtres, que nous pouvons acquérir de nou-
velles idées ou comprendre celles qui nous
sont transmises. Otez à l'àme les idées fon-
damentales qu'elle perçoit directement, tout
développement, tout progrès ultérieur lui

deviendra nécessairement impossible. Elle
ne comprendra plus les communications de
la société, parce qu'elles ne répondront à
rien. Or, pourquoi aurais-je besoin, pour
acquérir ces connaissances naturelles et pri-

mitives , d'expressions qui tirent d'elles

toute leur valeur, et qui sans cela doivent
être inintelligibles? Comment parviendrais-
je à saisir des choses ou des rapports dont je
n'aurais aucune idée , dont les éléments me
seraient inconnus, qui ne répondraient à
rien d'analogue dans mon esprit, unique-
ment par le moyen de certains mots, dès
lors vides de sens pour moi, et toujours
pliables à tous sens en eux-mêmes "?

« Il est évident que les idées n'ont aucune
liaison nécessaire avec les mots qui les ex-
priment , et qu'ainsi on [leut prononcer
ceux-ci ou les entendre sans concevoir au-
cune idée. Le langage n'est donc plus, si

l'on ne suppose point d'idées préalables,
qu'un son vague et insignifiant, qui n'é-
branle que les organes comme dans les ani-
maux, sans porter aucune lumière dans les
esprits. Il ne peut produire que des sensa-
tions confuses, incapables de nous révéler
des choses spirituelles et de faire naître en
nous aucune perception distincte. Par con-
séquent, si l'on veut que les mots devien-
nent pour moi l'expression d'une idée et
servent à .a faire comprendre , il faut de

toute nécessité, ou que je connaisse déjà
leur signification, lorsq_ue je les entends
prononcer, ou que l'on ait soin de me l'ex-

pliquer d'une manière quelconque. Mais
comment connnîtrais-je d'abord leur signi-

fication, puis(pi'elle dépend d'une institution

arbitraire? Et, d'autre part, quel moyen de
me l'expliquer, si déjà l'on ne suppose en
moi quelques connaissances antérieures;,

si je n'y retrouve pas les éléments de l'i-

dée qu'ils ex])riment , toutes les fois du
moins qu'il s'agit d'une chose qui ne peut
pas frapper les'sens ? Il faut pour cela que
les hommes attachent leurs mots à nos idées

par des signes qui puissent nous faire éta-

blir un rapport entre les uns et les autres.

Mais ces signes eux-mêmes ne sauraient
être compris et doivent rester muets, sans
des perceptions préexistantes ; ils ne peu-
vent pas plus que le langage, produire en
nous des idées simples et intellectuelles q^ue

nous n'aurions pas encore. Ils n'offrent ja-

mais qu'un rapport très-éloigné, incapable
de me faire connaître ou de retracer l'objei

en lui-même. Je peux tout au plus l'y atta-

cher par réflexion ; mais elle est impossi-
ble, si l'idée m'est inconnue. Le signe alors

ne jiroduira pas plus d'etl'et que le son qui
m'a frappé l'ouïe. Ils sont l'un et l'autre

comme des enseignes qui ne disent rien
pour ceux qui, n'ayant nulle idée de la

chose signifiée, ne peuvent connaître l'usage

aujuel on les destine.'

« Aussi l'on est obligé d'avouer que l'idée

attend l'expression pour s'y attacher, que
sans cela nous ne comprendrions pas plus le

mot ordre, justice, que nous n'entendons les

mots forgés à plaisir. C'est une chose si évi-

dente qu'il fallait bien en convenir. Mais
qu'est-ce donc que cette idée, si nous ne
pouvons pas penser sans parler? Comment
l'attacher aux mots, si elle est encore incon-
nue? Et comment la connaître déjà, s'il faut

pour cela qu'elle soit revêtue de son expres-
sion? Il y a là un cercle vicieux dont on ne
sortira jamais, tant qu'on ne voudra pas re-

connaître que les idées simples et élémen-
taires peuvent être perçues immédiatement,
qu'elles deviennent sensibles par elles-mê-
mes et sans le secours d'aucun signe. Tant
que l'ilme demeure sans perceptions et dans
une ignorance absolue, le langage encore
une fois n'est plus qu'un son, et les mots
ne disent rien à l'esprit. Or, nous en serions

là perpétuellement, si l'idée ne pouvait se

révéler qu'au moyen de la parole; car une
idée inconnue nous laisse dans le même état

que si elle n'existait pas; elle est comme le

néant pour l'intelligence.

« Pourquoi d'ailleurs cette idée vient-elle
^

de préférence s'attacher au mot propre qui,

cependant, n'a de rapport avec elle que par
une convention arbitraire? On entendrait
parler toute sa vie une langue étrangère,

sans pouvoir jamais la comprendre, si tout

ce qui nous environne ne l'expliquait, ou
que l'on n'eût la sienne propre pour inter-

(»G0) rEsrL'TT-TR.\c\ ÉlcmcHtid'idéologie, \i. 31
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prMe, Comment donc l'idée ira-t-elle se

joindre aux mots qu'une mère prononce à

son enfant, à moins d'employer quelques si-

gnes dont il puisse saisir la valeur et l'inten-

tion, d'ajirès ce qu'il a conçu lui-môme? Il

faut nécessairement lui montrer les rapports

du mot à l'idée exprimée ; désigner d'une
manière ou d'une autre l'objet que l'on veut
faire entendre. Or, le moyen d'y parvenir,

si l'objet n'est pas connu, si l'idée n'est déjà

perçue, lorsqu on veut la joindre aux mots
qui l'expriment. Tous les signes dont on
peut se servir, sont des rapports qui ne por-
tent sur rien et se perdent pour un enfant
qui n'a pas une connaissance quelconque
de l'idée a laquelle ils se rattachent; c est

un interprète qui, lui-môme, parle une lan-

gue inconnue. Il faut donc supposer l'idée

l)réexistante à la parole, et possible sans le

secours de la parole, pour que celle-ci de-
vienne elle-même intelligible et puisse oifrir

un sens à l'esprit.

« D'après tout ce qui précède, il est évi-
dent que nos idées simples eu élémentaires
ne peuvent nous ôtre transmises par la so-

(ùété, et qu'elles n'ont besoin ni des signes,
ni du langage, pour devenir sensibles à l'in-

teliijj;ence. Nous les percevons en nous, im-
médiatement et par elles-mêmes, en vertu
<le nos facultés personnelles. Ainsi les sen-
sations nous révèlent les idées de son, de
couleur, de saveur, d'étendue, et autres
semblables, que jamais nous ne pourrions
concevoir, comme on le sait, si nous étions

privés des sens qui doivent nous les trans-

mettre. C'est par la conscience que nous sai-

sissons la pensée, le jugement, la liberté et

toutes nos facultés intérieures; jamais nous
n'en aurions eu connaissance, si elles ne s'é-

taient d'abord exercées spontanément. Il en
est de môme pour toutes les autres idées

simples, pour toutes les conceptions primi-
tives de la raison, qui ne sont pas suscepti-

bles d'analyse; jamais l'intelligence ne par-
viendrait à les acquérir si elle ne les trou-
vait pas en elle-même; jamais elle ne pourrait
les attacher à un signe quelconque, si déjà
elle ne les percevait sans cela. Ainsi les idées

de droit, d obligation morale, de nécessité,

de rapport, en un mot toutes celles que l'on

peut classer parmi les notions élémentaires,

ne pourraient d'aucune façon s'introduire

dans l'esprit à l'aide du langage, et demeu-
reraient toujours insaisissables à la raison,

si elle ne parvenait à les concevoir direrte-

inant.

« C'est donc seulement pour la formation
des fdées complexes ou des notions généra-
les,' que l'on floit reconnaître l'influence des
signes et du langage; mais à cet égard leur

utilité devient incontestable; ils sont môme
nécessaires pour le plus grand noml)re d'en-

tre elles; et comme presque toutes nos idées
sont de ce genre, on conçoit aisément que
sans le secours des signes, le développement
de notre intelligence serait extrêmement
borné. En effet, nous ne saurions fixer no-
tre attentif)n sur une foule d'objets à la fois,

ni sai'^ir en niArriP (emii<; tous leurs rapporis

dès qu'ils sont un peu nombreux; c est là

un fait que la plus simple réflexion peut
constater; nous avons besoin pour les con-
cevoir nettement de les envitiager à part et

de faire successivement un grand nombre
d'opérations intellectuelles ; ce n'est que par
ce moyen que nous pouvons en découvrir
toutes les propriétés, déterminer chaque
rapport en particulier, et former avec ces
éléments la notion générale'quijles résume.
Or, toutes ces conceptions diverses, tous ces
jugements particuliers ne peuvent se faire

simultanément, ni, une fois faits, se repré-
senter à l'attention tous ensemble, avec net-
teté et sans confusion ; nous ne pourrions
surtout nous en servir, pour essayer d'autres
combinaisons et faire de nouveaux rappro-
che i;ents, si la pensée devait se porter tou-
jours sur ces éléments, ])ius que sullisants
pour l'absorber tout entière. Il faut donc
que les signes ou le langage viennent fixer
le résultat de nos opérations successives, et
soulager ainsi la mémoire qui n'a plus à s'ar-

rêter sur chacune d'elles; il faut qu'ils nous
tiennent lieu des combinaisons déjà faites,

pour que l'esprit, qui veut les étendre et s'é-

lever à d'autres, n'ait pas besoin de s'occu-
per directement des premières. Sans cela
les rapports de nos idées et leurs associa-
tions seraient à peine sensibles, et ne laisse-

raient aucune trace durable; nos premières
notions générales seraient toujours à refaire,
et il nous deviendrait surtout impossiiile
d'en profiter pour en former de nouvelles.

« C'est aussi parce qu'elle nous transmet
une foule d'idées complexes avec les mots
qui les expriment, que la société contribue
si puissamment à développer la raison, à
étendre le cercle de nos connaissances.
« D'une part il n'est pas douteux que cha-
« cun n'a que les idées qu'il s'est faites, et
« que personne ne peut penser pour un au-
« tre; mais de l'autre, il n'est pas moins
1 certain que chacun agit et réflécnit de son
n côté, et qu'il fait part aux autres des im-
« pressions que ses actions lui ont procu
<i rées, et des comijinaisons qu'il en a faites.
'< Les premiers éléments de ces résultats et
« do ces combinaisons sont bien connus des
-' hommes à qui il s'adresse, puisque ce sont
« les sensations communes à tous ; c'est

« môme à cause de cela qu'il est compris
'I par eux, cl à cet égard il ne leur apprend
« ri(Mi; mais les combinaisons de ces pre-
« miers éléments, les conséquences qu'on
« peut en tirer, les analyses qu'on peut en
(I faire sont infiniment variées ; la plupart no
X pourraient avoir lieu sans certaines cir-

« constances. Il s'en faut donc prodigieuse
« ment que toutes puissent se présenter à

« tous, au lieu que par le bienfait de lacommu
« nication des idées, chacun se trouve agir,
« réfléchir et choisir pour tous ; tout ce qui
« est découvert devient un bien commun

,

« source de nouveaux jirogrès, et le tout est

'< exprimé et consigné par les signes qu'on
•< invente à mesure, et par les associations

" durables qu'on en fait. C'est ainsi, commi'
nous ravon«; déjà dit, que, dans les premiè-
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« rcs années de notre existence, en recevant
•< lus impressions de tout ce qui nous fra{)pe

« et étudiant les signes de tous ceux qui
« nous entourent, nous apprenons les qua-
« tre-vingt -dix-neuf centièmes de toutes les

« idées qui sont jamais entrées dans la tête

« des hommes, et nous sommes tout de suite

« à môme d'en faire des combinaisons in-

« nombrables et nouvelles CiGI). »

« Ainsi, quoique la raison trouve en elle-

même le principe de son développement et

les premiers éléments de ses connaissances,
elle a besoin néanmoins que la société

vienne à son secours et lui communique une
foule de notions abstraites iiour étendre et

compléter ce développement, qui sans cela

demanderait un temps infini, et serait né-
cessairement très-borné dans chaque indi-

vidu; mais la société n'ajoute h nos connais-
sances, que parce qu'il y a dans notre nature
certaines idées élémentaires dont elle pro-
fite et qu'elle sert à féconder, mais quelle
ne nous donne pas. L'homme par les sensa-
tions et la conscience reçoit des idées parti-

culières; il voit des faits qui se succèdent
ou se modifient les uns les autres, en un
mot qui présentent entre eux des rap-
ports existants ; il trouve en lui-même ou
conçoit par la raison des idées simples, des
notions absolues, des rapports nécessaires

;

mais pour en multiplier promptement les

combinaisons, pour en tirer toutes les con-
séquences, pour en faire toutes les applica-
tions possibles, il faut aussi que la société
vienne à son tour travailler sur ces éléments,
qu'elle fournisse à l'homme un moyen prompt
et facile de généraliser ses perceptions par-
ticulières, ou plutôt qu'elle se charge le plus
souvent de les généraliser pour lui. C'est en
cela qu'elle ajoute prodigieusement à nos
conceptions naturelles, et que le langage
devient pour nous une source de nouvelles
connaissances, bien qu'il fiU impossible ab-
solument que jamais il fit naître en nous
aucune idée quelconque, si déjà l'homme
n'en trouvait dans son esprit quelques-unes
qui ont nécessairement une autre origine.

« La raison ne se développe qu'à l'aide des
idées générales, et celles-ci ne peuvent se
concevoir nettement qu'à la double condition
de distinguer les éléments qu'elles embras-
sent, et de saisir les rapports qui unissent
ces éléments. Tant que cette double opéra-
tion n'est pas faite, il n'y a pour l'intelli-

gence qu'une vue confuse ou un sentiment
vague ; il n'y a pas proprement perception.
Le progrès de nos connaissances roule donc
sur des différences et des rapports; elles s'é-
tendent à mesure (j.ue l'homme distingue et
compare un plus grand nombre d'objets ; à
mesure qu'il saisit plus nettement leurs pro-
priétés particulières et leurs qualités com-
munes; à mesure enfin qu'il conçoit de nou-
velles idées, et qu'il connaît mieux les rap-
ports de chacune d'elles avec toutes les au-
tres. Or, c'est là un travail en quelque sorte
infini, et que la société fait en grande partie

(iGl) DElTrTi-TRAC^, t7('HifH/.5(/if/(''()/07tV, p. 312.

pour chacun de nous; elle transmet à cha-

que individu par le moyen du langage le ré-

sumé des observations, des réflexions de
tous ; en attachant à nos sensations, à nos
idées particulières, une expression qui s'ap-

plique à une foule d'idées analogues, elle

nous communique ainsi des notions géné-
rales, dont elles nous offre ensuite l'analj'se

toute faite à l'aide d'autres signes difl'érents;

de telle sorte qu'au moyen de quelques im-
pressions élémentaires, qui sont les mômes
chez tous les hommes et qui leur donnent
à tous la facilité de s'entendre récipro(|uc-

ment, la' société nous révèle, dès l'enfance

et à chaque instant, une foule de rapports

et de combinaisons d'idées, qui deviennent
par le langage des notions fixes, précises,

durables, et qui ensuite nous servent de

point de départ pour arriver à d'autres com-
binaisons.

« On voit donc en résumant tout ce que
nous avons dit jusqu'ici que l'origine et le

progrès de nos connaissances dépendent
nécessairement du concours de plusieurs
principes; que le développement de l'esprit

humain présente non-seulement des élé-

ments divers , mais encore des faits com-
plexes qui se rapportent à des causes dif-

férentes dont il faut tenir com|)te, si l'on

veut donner la véritable explication de cha-
cun d'eux, ou la théorie complète et réoUe
de l'intelligence. L'homme n'est pas un être

simple ; il n'est pas uniquement esprit eu
matière ; il est tout à la fois l'un et l'autre.

11 n'est pas non plus un être isolé ; il vit et

_
se développe dans la société, il a des rapports

' nécessaires avec ses semblables. Pour appré-

cier la nature et l'étendue de ses facultés,

pour déterminer les lois de la raison, pour
saisir exactement l'origine , le fondement et

la mesure de ses connaissances , il faut exa-

miner en même temps les causes ou les ins-

truments divers qui concourent au dévelop-
jienu'nt de la pensée , et les circonstances au
milieu desquelles ce développement s'opère ;

il faut tenir compte et de la tlouble nature
de riiommo et de ses raj^ports avec la so-

ciété ; il faut en un mot prentire pour base ,

l'humanité avec tous les éléments, toutes

les conditions de sa nature et de son exis-

tence. Si l'on s'arrête à un seul de ces faits,

si on le prend exclusivement pour point de
départ, on arrivera par là même à des théo-

ries contraires, mais également fausses, et

qui, ne pouvant rendre compte de tout, fini-

ront par nier ce qu'elles n'expliqueront pas.

Veut-on n'envisager que l'organisation toute

seule, par exemple , on arrivera au système
scnsualiste, qui fait dériver toutes nos idées

de l'expérience et des sensations ; et comme
les sensations n'ont pour objet que des faits

)i.irlirulii'rs, qu'elles ne nous montrent rien

de gén(Tal, de nécessaire, il'absolu, on sera

contraint de nier toutes les conceptions gé-
nérales etabsolues del'enlendement humain,
ou de les dénaturer pour les réduire à la

mesure de nos sensations .(Si l'on prend pour
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point do départ l'intelligence seule, on arri-

vera tôt ou tard à un idéalisme pur, qui, ne
voyant dans les sensations que des nioditi-

cations purement internes , commence par
nier l'existence des objets extérieurs, et

ilnit par douter même des vérités absolues
,

parce qu'il les confond avec nos idées. Enûn,
si l'on ne considère dans le développement
de la raison que l'influence de la société
sans rien attribuer aux facultés propres de
notre nature, outre que cette influence de-
vient nulle, faute d'un germe qu'elle puisse
féconder, on sera forcé alors de révoquer
en doute le témoignage des sens et de la

conscience, et l'on ne pourra trouver d'au-
tre fondement à nos croyances que l'auto-

rité d'autrui, sans aucun moyen de la re-

connaître elle-même, ni de savoir sur quoi
elle repose. C'est ainsi qu'en admettant des
tljéories exclusives on est conduit enliu à

nier les faits les plus incontestables de la

nature humaine , quand on ne peut pas les

dénaturer sulTisamment pour les plier à ces
Iliéories. » [Estai de physiologie.)

ERNEST RESA.N.

( Exrail de la Liberté de penser. )

« La science expérimentale de l'esprit îiu-

niain s'est généralement bornée jusqu'à nos
jours à étudier la conscience parvenue à son
complet développement, et telle qu'elle est

dans l'état actuel. Ce que font la physiolo-
gie et l'anatomie pour les phénomènes des
corps organisés, la psychologie l'a fait pour
les phénomènes de l'àme , avec les ditï'éren-

ces de méthode réclamées par des objets si

divers. Mais de même qu'à côté de la science
des organes et de leurs opérations il y en a
une autre qui embrasse l'histoire de leur
formation et de leur développement , de
môme à côté de la psychologie qui décrit et

classilie les j)hénomènes et les fonctions de
l'âme, il y aurait une Embryogénie de l'es-

prit humain qui étudierait l'apparition et le

premif.'rexercicede ces facultés dont l'action,

maintenant si régulière, nous l'ait presque
oublier qu'elles n'ont été d'abord que rudi-
menlaires. Une telle science serait sans
doute plus diflicile et plus hypothétique que
celle qui se borne à constater l'état présent
de la conscience humaine. Toutefois , il est

des moyens sûrs qui peuvent nous conduire
de l'actuel au primitif , et si l'expérimenta-
tion directe de ce dernier nous est impossi-
ble, l'induction, s'exercant sur le jtrésent,

peut nous faire remonter à l'étal qui l'a pré-
cédé et dont il n'est que l'épanouissement.
En effet , si l'état primitif a disparu pour
janaais , les phénomènes qui le caractéri-

saient ont encore i liez nous leurs analo-
gues. Chaque individu parcourt à son tour la

ligne qu'à suivie l'humanité tout entière ,

et la série des dévelopj ements de l'esprit

humain dans son ensemble e-i( exactement
parallèle au progrès de la raison indivi-
duelle, à la vieillesse près, ([u'ignorera tou-
jours l'humanité, destiru''e à refleurir à ja-
mais d'une élernellc jeunesse. Les phéno-

mènes de l'enfance nous représentent donc
les phénomènes de l'homme primitif. D'un
autre côté, la marche de l'humanité n'est pas
simultanée dans toutes ses parties : tandis
que par l'une elle s'élève à de sublimes hau-
teurs, par une autre elle se traîne encore
dans les humbles régions qui furent son.
berceau , et telle est la variété infinie du.
mouvement qui l'anime, que l'on pourrait à
un moment di)nné retrouver, dans les diffé-

rentes contrées habitées par l'homme, tous
les âges divers que nous voyons échelonnés
dans son histoire. Les races et les climats
produisent simultanément dans l'humanité
les mêmes différences que le temps a mon-
trées successives dant la suite de ses déve-
loppements. Les phénomènes, par exemple,
qui signalèrent le réveil de la conscience se
retracent dans l'éternelle enfance de ces
races non perfectibles , restées comme des
témoins de ce qui se passa aux premiers
jours de l'homme. Non qu'il faille dire abso-
lument que le sauvage est l'homme primitif;
l'enfance des diverses races humaines dut
être fort différente selon le ciel sous lequel
elles naquirent. Sans doute les misérables
êtres qui bégayèrent d'abord des sons inar-
ticulés sur le sol malheureux de l'Océanie,
ressemblèrent peu à ces naïfs et gracieux
enfants qui servirent de pères à la race reli-

gieuse et théocratique des Sémites , et aux
vigoureux ancêtres de la race philosophi-
que et rationaliste des peuples indo-germa-
niques. Mais ces différences ne nuisent pas
plus aux inductions générales que les varié-
tés de caractère chez les individus n'entra-
vent la marche des psychologues. L'enfant
et le sauvage seront donc les deux grands
objets d'étude de celui qui voudra construire
scientifiquement la théorie des premiers
âges de l'humanité.

« Il reste à la science un moyen plus di-

rect encore pour se mettre en rap})ort avec
ces temps reculés : ce sont les produits mê-
mes de l'esprit humain à sesditl'érents âges,

les monuments où il s'est exprimé lui-

même, et qu'il a laissés derrière lui comme
pour marquer la trace de ses pas. Malheu-
reusement ils ne commencent à paraître

qu'à une époque trop rapprochée de nous,
et le berceau de l'humanité reste toujours
dans le mystère. Comment l'homme aurait-il

légué le souvenir d'une ère où il se possé-
dait à peine lui-même, et où n'ayant pas de
passé, il ne pouvait songer à l'avenir? Mais
il est un monument sur lequel sont écrites

toutes les phases diverses de cette Genèse
merveilleuse, qui par ses mille aspects repré-

sente chacun de ceux qu'a tour à tour esquis-

sés l'humanité, monument qui n'est pas d'un
seul âge, mais dont chaque partie, lors même M
qu'on peut lui assigner une date, renferme I
des matériaux de tous les siècles antérieurs '
et peut les rendre à l'analyse ; poëme admi-
rable qui est né et s'est développé avec

l'homme, qui l'a accompagné à chaque pas

cl a reçu l'enq^reinte de chacune de ses ma-
nières do vivr(> et de sentir. Ce monument,
ce poème, c'est le langage. L'élude anpro-
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fonJie (le ses mécanismes el Je son histoire

sera toujours le Kioyeu le pins efficace de la

I

psychologie primitive. En etfet, le problème

,(Je ses origines est identique à celui des ori-

j-'gines de l'esprit humain, et, grAcc à lui,

'nous sommes vis-à-vis des Ages primitifs,

comme l'artiste qui devrait rétablir une sta-

tue antique d'après le moule où se dessinè-

rent ses formes.
« Toutefois ici encore l'expérimentation

directe est impossible. Les langues primiti-

ves ont disparu pour la science avec l'état

qu'elles représentaient, et jiersonne n'est dé-

sormais tenté de se fatiguer à leur poursuite

avec l'ancienne linguistique. Mais que parmi
les idiomes dont la connaissance nous est

possible, il y en ait qui plus que d'autres

aient conservé des traces des' procédés qui

présidèrent à la naissance et au développe-
ment du langage , et sur lesquels ait [lassé

un travail moins métaphysique de refonte

et combinaison , ce n'est point une hypo-
thèse, c'est un fait résultant des notions les

plus simples de la philologie comparée. Il

laut le dire : l'arbitraire n'ayant pu jouer
aucun rôle dans l'invention et la formation
du langage, il n'est pas un seul de nos dia-

lectes les plus compliqués qui ne se ratta-

che par une généalogie plus ou moins di-

recte à un de ces premiers essais qui furent

eux-mêmes la création spontanée de toutes
les facultés humaines, « le produit vivant
« de tout l'honmie intérieur. » (F. Schle-
GEL.) Mais qui pourra retrouver la trace du
monde primitif à travers cet immense ré-

seau de complication artificielle dont se

sont enveloppées quelques langues , à tra-

vers ces nombreuses couches de peuples et

d'idiomes qui se sont comme superposées
les unes aux autres dans certaines contrées ?

Réduit à ces données, le problèmeserait inso-
luble. Heureusement ii est d'autres langues
moins tourmentéespar les révolutions, moins
variables dans leurs formes, parlées par des
peuples dévoués à l'immobilité , chez les-

quels le mouvement dos idées ne nécessite
pas de continuelles modifications dans le

langage ; celles-là subsistent encore comme
des témoins , non pas , h;ltons-nous de le

dire, de la langue primitive, ni même d'une
langue primitive, mais des procédés primi-
tifs, qui servirent à l'homme pour donner à
sa pensée une expression extérieure et so-
ciale.

« Je dis des procédés primitifs, car pour
la langue elle-même, n'espérons jamais !y
atteindre. De môme que le géologue aurait
tort de conclure, du petit nombre de couches
qu'il a observées, la nature du centre du
globe, et de le croire composé des mêmes

(46-2) Fi'. ScHLEfiF.i., Pliilosopliisclie Vorlesungcii,
insbesondere ûber Pliilusopliie der Spraclie und des
Wortes, s. 74.

(463) L'idés la plus curieuse de l'antiquité à cet

égard est sans doute l'expérience de Psanimétiqiie,
rappelée pa • Hérodote ( Euterpe , init. ). Ce roi,

voulant savoir laquelle des deux nations, des Egyp-
tiens on des Ptirygiens, était la plus ancienne^ fil

nourrir deux enfants par des chèvres, el sairs qu'on

éléments que lui ont offerts ses recherches,
de môme ce serait témérité do conclure l'état

originaire des langues d'après l'analogie de
l'état actuel , et de regaruoi' comme absolu-
ment primitives celles qui, par rapport aux
autres membres de leur famille, méritent le

premier rang d'ancienneté. C'est comme si

l'on composait les parties intérieures de
notre planète des mômes masses de granit

que l'on rencontre dans les dernières pro-
fondeurs accessibles à l'expérience ('î-62).

« Le problème de l'originC du langage
semble avoir assez peu préoccupé les an-
ciens philosophes; cela tenait sans doute
à l'imperfection de la philologie, et sur-

tout de la ])hilologie comparée dans l'an-

tiquité (VG3). Platon, il est vrai, tcîurne

souvent, trop souvent môme, son attention

vers les mots ; mais on avouera sans peine
que ses essais étymologiques, le Cratyle,

par exemple, n'offrent guère de traces d'une
méthode scientifique. Aristote a donné dans
le ntjit 'EpiinviiTLç le premier essai d'une
grammaire générale ; mais la grammaire
générale est aussi 'éloignée do la linguisti-

que que la dialectique 1 est de la vraie logi-

que ou de'l'analyse de la raison. Ce fut sur-
tout au xviii" siècle que la philosophie
attacha une juste importance à l'étude psy-
chologique du langage. Locke, en plaçant
dans son Essai l'étude des mots à côté de
celle des idées, Leibnitz en le suivant selon
sa coutume dans ses Nouveaux Essais sur
cette route intéressante, et y semant les re-

marques fines et judicieuses qu'il sait l'é-

pandre sur tous les sujets, Leibnitz, à q'-iî

d'ailleurs appartient la véritable idée de la

linguistique moderne, attirèrent de ce côté

l'attention des penseurs. La plupart des phi-
losophes français qui les suivirent, Condil-
lac, Maujiertuis, Rousseau, Condorcet, Tur-
got , Volney, abordèrent plus ou moins
directement le problème, mais, comme d'or-

dinaire , ils s'attaquèrent à la plus haute
question théorique, avant l'étude patiente

des détails positifs cle la science. On croyai-

satisfaire par une hyiiothèse obvie et facile

à un des problèmes res plus délicats de la

psychologie, et on ne songeait pas que vou-
loir dresser une théorie du langage sans

l'étude comparée des divers idiomes, c'était

renouveler la témérité des anciennes cos-

mologies , qui aspiraient à présenter de
prime abord un système général sur le

monde et son origine, avant d'avoir acquis

par de laborieuses recherches des données
spéciales sur chacune de ses parties.

« Rien que les hypothèses du xvin' siècle

soient loin d'être identiques entre elles,

voici la manière générale dont leurs auteurs

leur fit entendre aucun langage. Le premier mot
que ceux-ci prononcèrent fut pt-xi;

,
qui se trouva

signifier pain en langue phrygienne, d'oii l'on con-
clut que celle-ci était la langue primitive. Jamais hi

croyance à l'innéité du langage et à sa forinalion

non" arbitraire ne s'est exprimée plus naïvement.
— Cf. IsiDOUK de Séville , Oiighi. oit élymolog. ,

1. i\, e. 1.



799 LAN D1CTI0N.\'AII?E

envisagèrent le langage, et l'esprit qu'ils

portèrent dans la solution du problème de sa
première apparition (4-GV). La philosophie de
ce temps avait une tendance marquée vers
les explications artificielles , en tout ce qui
tenait aux origines de l'esprit humain. On
prenait l'homme avec le mécanisme actuel
de ses facultés, et on appliquait indiscrète-
ment ce mécanisme au passé, sans songer
aux diflférences profondes qui durent séparer
les premiers âges de l'état présent de la

conscience. Il semblait que toujours l'homme
eût réfléchi, combiné, ralïïné comme il fai-

sait alors, et toutes les fois que les philoso-
phes de ce temps veulent nous représenter
l'or Ire primitif, on est surpris de ne voir en
jeu jue la psychologie du xviii' siècle. Ainsi
le langage était traité d'invention comme une
autre ; l'homme l'avait un jour imaginé

,

comme les arts utiles ou d'agrément. Et
cette invention, on l'assujettissait aux lois

de progrès et de succession auxquelles sont
soumis tous les produits réfléchis de l'intel-

ligence. Il fut un temps, pensait-on, où
l'homme ne fut, comme l'avait dit l'anti-

quité, qu'un muium et turpe pecus (V63). Les
besoins les plus simples de la société ame-
nèrent d'abord la création d'un langage na-
turel, consistant en certaines expressions de
la physionomie, certains mouvements du
corps, certaines intonations de li? voix. A
mesure que les idées se multiplièrent, on
sentit combien ce langage était insulTisant :

ce besoin senti amena à songer à un moyen
de communication plus commode. On pensa
à la parole (il semble qu'on eût pu prendre
tout autre moyen), on convint, on s'arrangea
à l'amiable, et ainsi fut établi le tangage ar-
tificiel, ou articulé (i66). Ce premier langage
fut , comme toutes les inventions humaines,
imparfait et incomplet à son origine. Peu à
peu il s'acheva, et arriva au degré de perfec-
tion où nous le voyons de nos jours, à peu
près, suivant la comparaison d'Adelung (V67),

comme le canot du sauvage est devenu le

vaisseau des nations civilisées. Ainsi le lan-
gage se traîna peu à peu par tous les degrés
d'une inveniion successive et artiticielle.

Selon Smith, il ne se composa d'abord que
de substantifs; selon de Brosses, il débuta
par l'interjection (VG8) ; tous s'accordaient à
dire que ce ne fut qu'au bout d'une longue

(llil) Tiirgot si^ul doit peut-être faire exception ; il

s?iiil(li; .ivoir eu siii- le langasçe les vues les plus avan-
cées. Quant à Rousseau , 1[)ii>n qu'il ait vivement
CJHiUaltu ["opinion de Condillac sur ce point, dans
s>n Disconn sur l'origine et les fondements de l'iné-

g ilité p'trmi les hommes, il sa réJuit à exprimer un
doute, et quand il essaye de formuler une hypo-
thèse, il revient purement et simplement à celle de
l'invention successive. Cette hypothèse fut aussi
celle de la plupart des anciens , "et même de quel-
que Pères de l'Kglise, entre autres de saint Grégoire
li-! Wysse. Elle a aussi été aioplée par plusieurs
ceri vains lliéologiques , comme Richard Simon,
Warburton, etc.

(iK'>) Mon., liv. I", sat. ">, v. 01).

(4C6) Il est suiprenant qu • des psychologues
rommeTh. Ileiil et Hugalil-Sii'wail aient pu croire
|ue roxi)rcssii(n il.- l.i parole était moins nalurelk
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suite de siècles qu'il arriva à a con([uete de
ses parties constitutives. Quelques-uns al-

laient à plus de précision encore, et ne crai-

gnaient pas d'en énumérer les éléments pri-
mitifs; c'est ainsi que le docteur Murray
dérivait toutes les langues de l'Europe de
neuf ridicules monosyllabes. Et tout cela
sans aucun sens du spontané, de cette force
vive et vraiment divine, que recèlent les

facultés humaines, qui n'est ni la conven-
tion ni le calcul, qui produit son effet d'elle-

même, et par sa propre tension.

« Cette hypothèse est peut-être de toutes
celles qui oïit été essayées la plus fausse, ou
pour mieux dire, la moins riche en vérité.

Les penseurs qui la proposèrent avaient
bien compris, il est vrai, que l'homme a
tout fait dans l'invention du langage, que
ce n'est pas du dehors, mais de l'exercice
naturel de ses facultés qu'il a reçu le don de
l'expression articulée ; mais l'erreur était

d'attribuer aux facultés réfléchies, à une
combinaison voulue et arbitraire, un pro-
duit spontané des forces humaines, agissant
sans conscience d'elles-mêmes.

« La réaction philosophique qui signala le

commencement du xix' siècle se manifesta
aussi dans la solution donnée à cet iiupor-

tant problème, et amena à des aperçus par-
tiels encore, mais plus approchants de la

vérité. Le xviii" siècle avait tout donné à la

liberté , je dirai presque au caprice de
l'homme. Une des écoles qui s'élevaient

contre lui donna tout à Dieu. Le langage
avait d'abord été une invention humaine

;

il devint maintenant une révélation divine.

Malheureusement cette expression , qui ,

prise comme métaphore , serait la plus
exacte peut-être pour exprimer cette appa-
rition m«rveilleuse, était entendue dans le

sens le plus étroitement littéral, et d'ail-

leurs cette thèse n'était pas, chez ses au-
teurs et ses défenseurs, philosophiquement
désintéressée ; ils la soutenaient au profit

d'un système de fidéisme. Néanmoins on
pouvait y voir un progrès véritable. La nou-
velle école excellait à montrer l'incapacité

de l'homme réfléchi à inventer le lan-
gage (V69); elle le retirait ainsi de la sphère
(les inventions vulgaires, lui donnait un rang
à part, et y voyait l'œuvre de Dieu. Rien de
plus vrai sans doute, pourvu qu'on sache

que l'expression par le geste , et insister sur une
distinction aussi superliciclle. Voy. Esquisses de
D. Stewart, i" part., sect. xi; — Pliil. de l'espril

humr.in, suite de la deuxième partie; — Rf.id, t. Il,

p. 88 et suiv., 104, etc. (traJ. de JouHioy).

(4G7) Introd. au Miihridalc.

(4G8) C'était aussi, mais dans un sens plus élevé,

l'opinion de Herder ( A'ohî'. Mém. de IWcad. rojjile

des sciences de Berlin, 1785, p. 582) , opinion très-

véritable, si Ton entend seulement exprimer par là

le lyrisme primitif de l'esprit humain en face de la

nature.

(469) Yoy. De Ronald, Becli. philos., I. I", pag.

1G3 et suiv. (3' édit.). M. de .Maistre cherche aussi

sans cesse à restreindre, en faveur de la raison

universelle et spontanée de l'humanité, la part licau-

loup trop large que In xvm'' siècle avait faite a la

raison iiulivi'lii'llc.
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l'entendre. Car ce qui se passe dans lo spon-
tané est plutôt le lait de Dieu que le fait de
l'homme, et il y a moins de danfçer à l'attri-

buer à la cause universelle qu'à l'action par-

ticulière de la liberté humaine. Toutefois,

cette opinion, dans son expression littérale,

et surtout dans le sens qu'y attachaient ses

auteurs, était loin d'être exacte el scienti-

fique. Que signifie en etïet cette révélation

du langage (Y70) ? Si on l'entend au sens pro-
pre et matériel, supposant, par exemple,
qu'une voix du ciel l'ait dicté à l'homme,
une telle conception est si grossièrement
entachée d'anthropomorphisme, elle s'écarte

si complètement du tour de nos explications

scientifiques, elle est si antipathique à

toutes nos idées les plus arrêtées sur les

lois de la nature et leur motlc d'action,

qu'elle n'a pas besoin de réfutation pour tout
esprit tant soit peu moderne ; et d'ailleurs,

comme l'a dit M. Cousin : « l'institution du
« langage par Dieu recule et déplace la dif-

« ficulté, mais ne la résout pas. Des signes
« inventés par Dieu seraient pour nous, non
« des signes, mais des choses qu'il s'agirait

« ensuite jiour nous d'élever à l'état de
« signes, en y attachant telle ou telle signi-

« fication {^^'^i) » Si on entend par cette

révélation le simple jeu spontané des facultés

humaines, en ce sens que Dieu, ayant mis
dans riiomme tout ce qui est nécessaire pour
l'invention du langage, peut en être appelé
l'auteur, on est alors bien près de la vérité;

mais c'est se servir à dessein d'une expres-
sion détournée et singulière, quand il y
en aurait une autre plus philosophique. De
ce que l'exercice spontané de toutes les fa-

cultés humaines peut être attribué à la cause
môme de ces facultés, ne serait-ce pas abu-
ser des termes que de l'appeler révélation,

surtout quand ce mot est pris par une
autre école dans un sens beaucoup plus res-

treint?
« D'ailleurs, je le répète, ce serait gratui-

tement que l'on prêterait cette interpréta-
tion philosophique à ceux qui les premiers
défendirent la révélation du langage. Leur
l)Ut et leurs arguments étaient surtout théo-
logiques. Ils croyaient voir ce dogme capital

de leur philosophie dans un passage de la

Genèse ; mais en cela ils furent, ce nous
semble, fort mauvais exégètes. Jéhora, est-il

dit, ayant formé de la terre tous les animaux

des champs et les oiseaux deii deux, les amena
rers lliomme, pour que celui-ci vU comment
il les appellerait, et tous les noms que l homme
leur donna, ce sont leurs noms (V72). El
L'homme donna des noms à tous les ani-
maux, aux oiseaux des deux et aux bétes

des champs, tnais nul ne fui trouvé semblable
à lui. (Gen. u, 19-20). Bien qu'il soit peu
critique d'apjilitiuer à ces anciens réci'ts,

connus dans l'esjirit le plus physique et lo

plus simple, des interprétations philoso()hi-

ques, auxquelles leurs auteurs ou leurs ré-

dacteurs étaient loin de songer, quelle serait

pourtant la vérité spéculative qui résulte-

rait de ce passage envisagé comme un philo-
sophème? Elle serait, je crois, très-dilfé-

rente de celle qu'on a voulu en tirer. Outre
qu'il n'est question dans ce passage que de
l'imposition d'une certaine classe de noms,
et non du langage en général, outre qu'on
exi)liquerait tout au plus par là la formation
du dictionnaire, mais non celle de la gram-
maire, le véritable nomenclateur que nous
y voyons en scène, c'est l'homnie, l'homme
agissant par ses propres forces, sous la prési-
dence de Dieu. Si la philosophie voulait revê-
tir d'un mythe poétique ses formules les plus
exactes sur l'apparition du langage, elle

n'en trouverait pas de plus beau que celui
de Dieu apprenant à l'homme à parler
comme le père à son fds, et amenant les

causes occasionnelles de l'exercice des fa-
cultés, tout en laissant agir les facultés
elles-mêmes. Mais si au lieu de cela on ne
cherche dans ces antiques traditions qu'un
dogme arrêté et précis, on en faussera à la

fois la lettre et l'esprit, et pour ne jias avoir
un mythe, on n'aura plus qu'une fable.

'< Quel que fût le fondement sur lequel
on appuya d'abord la théorie de la révéla-
tion du langage, il y avait d.ans cette théorie
un progrès réel et un acheminement à la

véritable hypothèse. Bientôt les progrès de
la linguistique et de la psychologie supé-
rieure amenèrent la solution que nous de-
vons tenir pour la plus avancée, en atten-
dant qu'une forme plus parfaite la remplace.
M. Cousin, en développant sous un jour
nouveau la psychologie du spontané (iTS),

MM. Schlegel, Humboldt et les autres créa-
teurs de la science philosophique des lan-
gues, en montrant l'unité intérieure, la

sève vraiment divine du langage (474.), mi-

(470) On est surpris du v.igue que M. de Bonalil
laisse planer sur ce mot capital de sa théorie. Jamais
il ne parle du mode de cette révélation, ni ne clier-

ciie à s'expliquer ce fait étrange.

(471) Préface aux Œuvres pliilosopliiqites de Maine
de Biran, t. IV, p. xv. — Voy. aussi le Cours de
1829, XX' leçon, el M. Damiron, Essai sur l'histoire

de la philosophie en France au xix' siècle, p. 157 et

suiv.

(472) Le narrateur indique , par ces mots, qu'il

croyait que la langue qu'on parlait de son temps
était la langue primitive.

(475) Voy. Cours de 1818, passim; Cours de 1822,
6' el 7' leçon, Fragments philosophiques, programme
de 1817. — Du premier cl du dernier fait de cons-
cience. — Voy. aussi l'Introduction de G. Fai\cï

au hoisicme volume de la l'hilosophie de l'esprit

hiniutin de Digald-Stewart. C'est une excellente

lédaclion des leçons qu'il avait entendues.

(474) \oy. Fr. Sciili-:gel , Sprachc uiid ]Vcisheit

der Indier, i" theil, 5' kap. ;
— l'hiUisophische Yor-

IcsutKjen, insbesondere ûber Philosophie der Sprnchc
und des Wortes, 5' Vorlesung; — W. IIimiioi.dt ;

Vber das rergtcichendes Sprachstudium in Ileziehung

auf die verschiedenen Epochen der Spruehentwieklung,

dans les Mémoires de l'Académie n)\ale de Berlin

(classe d'histoire et de philologie), 1820, 1821,

p. 239; — Et surtout dans l'adniirahle introduction

qu'il a mise en tète de son Essai sur le Kawi (libet

dit' Kawi-Sprache auf der Insel Java
) ; Einleilung

iiber die Verscliicdenheit des menschlichen Sprnrh-
baues und ihren EinUuss auf die geistige Eulwiclis-
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rent les esprits sur la voie de la solution,

qui, prenant dans leshypotlièses précédentes

ce quelles offraient île véritable, y ajoute

les explications sans lesquelles elles ne se-

raient qu'erreur. A ce nouveau point de vue,

le langage n'est plus un don du dehors, ni

une invention tardive et mécanique. Ce sont

les facultés humaines qui par leur force

interne, agissant spontanément et dans leur

ensemble, l'ont produit ri mime leur expres-

sion adéquate. La faculté du signe ou de

l'expression est naturelle à l'homme. Tout

ce qu'il pense, il l'exprime intérieurement

et extérieurement. Sans doute, comme on
l'a dit avec justesse : « ce n'est pas le signe

mier état où l'homme ne parla pas, suivi

d'un autre oîi il conquit l'usage de la }in-

role. L'homme est naturellement parlant ,

comme il est naturellement ])ensant, et i!

est aussi peu philosoiihique d'imaginer un
commencement au langage qu'à la pensée.
Qui oserait dire que les facultés humaines
sont des inventions libres et arbitraires

de l'homme? Or, inventer le langage est

aussi absurde que d'inventer une faculté.

Le langage étant la forme ex])ressive , le

vêtement extérieur delà pensée, l'un et

l'autre doivent être tenus pour contemjio-
rains.

Ainsi donc, d'une part, la parole est

« qui fait la pensée, mais la pensée qui fait dans son tout l'œuvre de l'homme et des
., Irt cir..v»r» ff.'7K'\ « î 'iniji Qti^'i:» la fnnoo ofil- fArf'PC fTlll rPQÎitpilt pn lllî TJp l'fintrA, rîpn

le signe (-t-'io]. » L'initiative, la force efll-

cace et causante viennent de l'esprit ; mais

aussi ce n'est pas par un choix arbitraire

que l'expression vient se joindre à chacun
des actes de l'intelligence ; c'est par le fait

même de notre constitution psychologique.

Rien non plus d'arbitraire dans l'emploi de
l'articulation comme signe des idées. Ce
n'est ni par une vue de convenance ou de

commodité, ni par imitation des animaux,

que l'homme a choisi la parole pour for-

muler et communiquer sa pensée, mais

parce que la parole est chez lui naturelle, et

quant à sa production organique, et quant

à son interprétation psychologique (i"lj). Si

on accorde en effet
à 'l'animal l'originalité

du cri, pourquoi refuser h l'homme l'origi-

nalité de la parole, pourquoi s'obstiner à ne
voir en celle-ci qu'une imitation de celui-

là ? 11 serait sans doute trop ridicule de

regarder comme une découverte l'application

que l'homme a faite de l'œil à la vision, de

1 oreille à l'audition : il ne l'est guère moins
d'appeler invention l'emploi de la parole

comme moyen d'expression. L'homme a la

faculté du signe ou de l'interprétation ('i-77)

comme il a celle de la vue et de l'ouïe ; la

parole est le moyen de la première, comme
î'u'il et l'oreille sont les organes des deux
autres. L'usage de l'articulation n'est donc
pas plus le fruit de la réilexion que l'usage

des autres organes de nos facultés. Il n'y a

pas un langage naturel et un langage arti-

liciel ; mais la nature, en même temps
qu'elle nous révèle nos forces, nous révèle

les moyens qui doivent servir d'instruments

à leur exercice.
« C'est donc un rêve d'imaginer un pre-

forces qui résident en lui. De l'autre, rien
de réfléchi, rien de combiné artificiellement

dans le langage , non plus que dans l'es-

prit (V78). Tout est l'œuvre de la nature hu-
maine , agissant spontanément et sans ré-

flexion sur son effort. L'erreur du xvm'
siècle fut d'attribuer à la combinaison , à

une volonté libre et consciente d'elhvmêine,
ce qui n'était que le produit naturel des
facultés humaines. En général ce siècle

ne comprit pas assez la théorie de l'activité

spontanée. Dominé par l'idée de la jjuissance

inventrice de l'homme, il étendit beaucoup
tro{) la sphère de son invention réfléchie.

En poésie, il substitua la composition arti-

ficielle à l'inspiration intime qui sort du
fond de la conscience sans arrière-pensée de
composition littéraire.En politique , l'homme
créait librement et avec délibération la so-

ciété et l'autorité qui la régit. En morale,
l'homme trouvait et établissait le devoir
comme une invention utile. En psychologie,
il semblait le créateur des résultats les plus
nécessaires de sa constitution. Sans doute
l'homme produit en un sens tout ce qui
sort de sa nature ; il y dépense de son acti

vite, il fournit la force lirute qui amène le

résultat, mais la direction ne lui appartient
pas ; il fournit la matière, mais la forme
vient d'en haut ; le véritalile auteur, c'est

sa nature elle-même, ou, si l'on aime mieux,
la force supérieure qui a établi cette nature.
A cette limite, il devient indiflérent d'atlri

buer la causalité à Dieu ou à l'homme. Le
spontané est à la fois divin et humain. Là
est le point de conciliation des opinions en
apparence contradictoires, mais qui ne sont
que partielles en leur expression, selon

limg des MeitsclicngesclileclUs ; — Herukr, Essai sur

ta foniintioii du langage; — Ch. Nodiek, Salions

élément, de linguist.

(47,')) Cousin, Fragm. pliiloscpli., t. I", p. 212 cl

suiv. (3' é(til.).

i~H>) C'éUiit .iiissi l'opinion de (ioëlhc : Dichtnuy

und Yahriieil, Zelinles Uitch. (T. XXV de ses Œu-
vres fomplèles, p. 307, édit. de CoMa, 18.30.)

(477) Cf. Ali. Garmer, La psychologie et la pliré-

notogie comparées, ni' p.irlie , chapitre i", § 11

et 12.

(478) t Les laiipues, dit Turstot, ne sont pas l'ou-

vrage d'une raison présente à elle-même. • On est

surpris de voir Maine de Uiiaii ajouter, après avoir

cilé ces paroles : < Je réponds que les langues insti-

tuées ne peuvent être l'ouvrage que d'une telle rai-

son. .M. Turgot fait à Mauperluis un reproche que
je me suis attiré moi-même en supposant un philo-

sophe qui forme un langage de sang-froid. Je ne
vois pas ce qu'il y a d'absurde dans celte hypothèse.
Sans la faculté de léltéchir, il n'y aurait pas d'instl-

lution du langage proprement dite. Pourquoi donc
une langue ne se serait-elle pas formée de sang-froid

par un homme réfléchi qui voudrait fixer ses idées et

s'en rendre compte?» (Œuvres pliilosopli. , t. 11,

note sur les rédexions de Mauperluis et de Turgot
au bCijel do l'origine des langues.) — Vog. aussi le

Mé:n)n;c sur l'influence de l'habitude sur la faculté de

penser, secl. n, c. I et suiv.



805 D'ANTHROPOLOGIE. LAN s-.c

qu'elles s'attaclient à une face du |)liéno-

iiiène plutôt qu'à l'autre.

« Les langues sortent donc conipk''tes du
moule de l'esprit s]iontané, représenté par
l'esprit populaire. La raison rétlécliissanlc

et combinante, qui est celle de la science
,

n'y a point de part. On ne peut admettre
dans le développement des langues aucune
révolution arlilicielle et sciemment exécu-
tée. Il n'y a pour elles ni conciles, ni as-

semblées délibérantes; on ne les réforme
pas comme une constitution vicieuse. L'bis-

toire des langues ne fournit pas un seul
exemple d'une nation qui , par le sentiment
des défauts de son langage , se soit créé un
idiome nouveau, ou ait fait subir à l'ancien
des modifications librement déterminées. Si

Jes langues pouvaient se corriger, pourquoi
le chinois, par exemple, si dénué de
flexions et de catégories grammaticales, cju'il

semble être luie exacte copie des formes de
la pensée, exprimées en signes de sourds-
muets , ne serait-il jamais arrivé à dévelop-
per complètement dans son sein ce que
nous regardons comme essentiel à l'expres-

sion de la conscience ? Pourquoi les langues
sémitiques n'aurnienl-elles jamais su inven-
ter un système salisfaisant de temps et de
modes, et sui^plécr ainsi à une lacune qui
rend si perplexe le sens de leur discours ?

Pourquoi les peuples qui les parlent n'au-
raient-ils pas formé quelques nouvelles con-
jonctions pour soulager 1 éternelle particule
et du fardeau d'exprmier à elle seule toutes
les relations des parties de la phrase ? IJien

plus, comment se fait-il c[u"après des siè-
cles de contact avec des alphabets plus par-
faits , et malgré les immenses difficultés

(m'entraîne l'absence de voyelles écrites
,

ils n'aient jamais réussi à s'en créer? La
seule de ces langues qui ait tenté sur ce
point un changement dans son système, le

geez , n'a produit qu'un alphabet syllabi-
que, moins naturel , plus compliqué, plein
d'embarras et sujet à d'innombrables mé-
prises (479). C'est que foute 'langue est em-
prisonnée dans sa grammaire : sa grammaire
est sa forme individuelle et caractéristi-

que (i80) , et cette forme est elle-même le

produit de cette activité intime et cachée ,

qui, nous dérobant le moteur, ne nous
laisse voir que des effets.

« C'est pour cela que le peuple seul est
le véritable artisan des langues

, parce qu'il

représente mieux les forces spontanées de
l'humanité {V81). Les individus n'y sont pas
conqiétcnts , quel que soit leur génie; la

langue scienti/ique de Leibnitz cûl probable-
ment été moins commode et plus barbare
que l'irocjuois. Les idiomes les plus beaux,
les plus riches , les plus profonds, sont sor-
tis avec toutes leurs proportions d'une éla-
boration silencieuse et ([ni s'ignorait elle-

même. Au contraire , les langues maniées
,

tourmentées, faites de main d'homme, en
portent l'empreinte inelfaçable dans leur
manque de flexibilité, leur construction pé-
nible , leur défaut d'harmonie. Toutes les
fois que les grammairiens ont essayé, de
dessein prémédité, de réformer une langue ,

ils n'ont réussi qu'à la rendre lourde , sans
expression , et souvent moins logique que
telle qu'elle existait dans l'usage vulgaire.
Qu'on lise , par exemple , les notes que
Ducips a ajoutées à la grammaire générale
d(^ Port-Royal, et qui rappellent le xviii'
siècle tout entier dans sa tentative de con-
trôler la nature, on y reconnaîtra la singu-
lière prétention d'un homme qui cherche à
montrer à chaque pas l'inconséquence, les

f^nutcs du langage, tel que le peuple l'a fait,

il sourit de pitié sur la bizarrerie de l'u-

sage , c'est-à-dire de l'esprit spontané des
peuples, et voudrait corriger ces écarts
par la raison des grammairiens, sans s'aper-
cevoir que les tours qu'il veut supprimer
sont d'ordinaire plus logiques, plus clairs,

plus faciles que ceux qu i! veut y substi-
tuer, il faut bien se figurer que l'esprit hu-
main , laissé à lui-même, ne va pas recher-
cher à plaisir les anomalies contre le bon
sens. La langue des enfants et du peuple est
d'ordinaire plus expressive que celle que
l'usage granmiatical a consacrée. Ici, comme
toujours, lorsqu'elle s'attribue une mission
réformatrice, l'œuvre arliticielle de l'homme
détruit l'œuvre de la nature. Et combien
celle-ci n'est-elle pas plus vivante et plus
vraie 1 Nous avons quelques langues qu'on
peut appeler artificielles, en ce sens que ,

partant d'un fond traditionnel, elles le dé-
veloppent en dehors des habitudes de la vie
réelle du peuple, comme, par exemple, la

langue rabbinii[ue. L'épouvantable chaos,
riri'f'v'ularilé, la barbarie de ces langues
dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Le
sourd-muet, avant le système mécanique
cju'on lui enseigne, est mille fois plus

(479) Cf. D' WiîEMAN, Discours sur les rapports
entre la science et la religion révélée, ir discours sur
riiistoir(; des langues.

(i80) On a des exemples de langues ijul ont com-
plété ou renouvelé considéral)lenient leur !exi(jiie,

mais aucun de langue qui ait, corrigé sa grainmairc.
Une expérience vulgaire confirme ce résultat. In
homme transpoitc liors de sa pairie, surtout si on
le suppose iniapalile d'appn^ndre une langue aiilie-

ment que par l'usage (et c'est toujours le cas poi'.r

les peuples réunisj, parviendra, au bout de (|uelque

temps , à n'employer que des mots rc(;us dans le

nouveau pays qu'il habite. Mais lui demander de se

débarrasser de son tour étranger, de ses idiotisnii>s

nationaux, c'est lui demander l'impossible. Ces louis

ont vieilli avec lui, et se sont assimilés à sa pensée
la plus intime. A combien plus forte raison n'en

doit-il pas être ainsi des peuples envisagés dans leur

ensemble? C'est en ce sens que M. de Humboldl a

pu dire que l'emploi commun de l'a privatif lui

pioiivait mieux l'alTmilé du grec et d(( sanscrit que
liiusicurs cculaiiies de mors. ( Prûfuug der Vnler-
suchung iiber die Urbeuoliner Ilispiinicn's, p. 175 et

109.
)

(481) C'est le vieux nomenclatciir qui a reçu ses

privilèges a.i paradis terrestre, disait spirituellement

-M. C.éruze/., en faisant remarquer dans l'hisloire de
la langue française l'art admirable du peuple et

l'inhabileté des grannnairiens à former des mois
nationaux.
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expressif qu'après son éducation artiliciel-

le (482). Il se fait de tout une expression
avec une force, une originalité, une ri-

chesse, une surabondance qui étonnent.
-Mais de même que l'instinct dans l'animal

est en raison inverse de l'intelligence ; de
même, à mesure que les moyens inventés
et combinés se multiplient pour lui , il perd
cette puissance créatrice

,
que ne remplace-

ront jamais des artifices ingénieux, mais
factices , qu'il n'api»rend d'ailleurs que pé-
niblement et par un long travail de dissec-
tion. Ainsi, l'homme primitif put, dans ses
premières années, construire cet édifice qui
nous étonne , et dont la création nous pa-
raît si prodigieusement ditïïcile , et il le put
sans travail , parce qu'il était enfant. Main-
tenant que la raison réfléchie a remplacé cet

instinct primitif, à peine le génie peut-il

suffire à analyser ce que res]irit d'alors

créa de toutes pièces et sans y songer. C'est

que les mots facile et difficile n'ont plus de
sens, appliqués au spontané (483). L'enfant
qui apprend sa langue , l'humanité qui crée
la sienne,! n'éprouvent pas plus de dilliculté

que la plante qui germe, le corps organisé
qui arrive à son complet développement.
P?rlout c'est le Dieu caché, la force univer-
selle, qui, agissant durant le sommeil ou
l'absence de l'âme individuelle , produit ces
merveilleux effets autant au-dessus de l'ar-

tifice humain que la puissance infinie dé-
passe les forces limitées.

« C'est donc la raison populaire, c'est-à-

dire la raison spontanée
,

qui est la vraie

puissance créatrice du langage. La réflexion

n'y peut rien; les langues sont nées toutes

faites du moule même de l'esprit humain,
comme Minerve sortant tout armée du cer-
veau de Jupiter.

« De là cette conséquence que ce n'est

pôs par des juxtapositions successives que
s'est formé ce grand. tout, mais que, sem-
blable aux êtres vivants delà nature, dès
sa première apparition , il fut complet et en
possession do toutes ses parties (484). En
effet, le langage fut à toutes les époques pa-
rallèle à l'esprit humain , et l'expression
adéquate de son essence. Or dès le premier
moment de sa constitution l'esprit liumain
fut complet. Le premier fait ]i>y(linliigi([ue

renferme implicitement tout ce (pii est dans
h faille plus avancé (485). Celui-ci ne con-

(182) Tous les gens compétents t1ans Téducatinn
(les sourds-muets, et les sourds-muots eux-mêmes,
préfèrent de beaucoup leur langage naturel à l'arti-

liciel. Par lui les sourds-muets de tous les pays se

comprennent sans peine. Quant" à la question do
savoir si l'on peut parler sans langage articulé, la

meilleure autorité est sans doute celle des sourds-
muets. Or, ils l'airirment positivement. « J'aurais

envie, dit l'un d'eux, d'envoyer à ceux qui croient
le contraire une colonie de perroquets pour péni-
tence. I loi/, une broctiure publiée à l'Institut de
Paris, Les sourds-muets au xix' siècle.

^485) C'est le continuel paralogisme de M. de Bo-
r.ald et des défenseurs de la révélation du langage,
puand les plus grands philosophes, disent-ils, sont
impuissants ,à analyser le langage , comment les

premiers hommes uiiraient-ils pu le créer? L'objec-

tient pas un élément de plus que le phéno-
mène qui le premier révéla l'homme à lui-

môme. Est-ce successivement que l'homme
a conquis ses différentes facultés? Qui ose-
rait seulement le penser ? Or , nous sommes
autorisés à établir une rigoureuse analogie
entre les faits relatifs au développement
psychologique et les faits relatifs au déve-
loppement du langage. Il est aussi ridicule
de supposer celui-ci arrivant péniblement à
la conquête de ses parties , que l'esprit hu-
main cherchant ses facultés les unes après
les autres. Tout ce qui est constitué comme
un tout vivant, tout ce qui est organisé , est

complet dès les premiers instants de son
existence. Il n'y a que les unités fictives et

artificielles qui résultent d'additions et d'ag-

glomérations successives.
« Sans doute les langues, comme tous les

produits vivants de la nature, sont sujettes à
la loi du développement graduel. Mais ce dé-
veloppement n'est pas une concrétion gros-
sière et purement extérieure. Elles vivent
comme l'homme et l'humanité qui les parlent,

elles se décomposent et se recomposent sans
cesse ; c'est une vraie végétation intérieure,
une circulation incessante du dedans au de-
hors, et du dehors au dedans, un fieri conti-

nuel. Un germe est posé , renfermant en
puissance tout ce que l'être sera un jour; le

germe se développe, les formes se consti-

tuent dans leurs proportions régulières, ce
qui était en puissance devient un acte ; mais
rien ne se crée, rien ne s'ajoute; telle est \u

loi de tous les êtres soumis aux conditions
de la vie changeante et successive.

« Telle fut aussi la loi du langage. Sans
doute, les premiers essais ne furent que ru-
dimentaires ; sans doute, il y avait loin de
cette expression synthétique et obscure à
la parfaite clarté de l'instrument que s'est

fait l'esprit moderne. Mais ce rudiment ori-

ginaire contenait tous les éléments du déve-
loppement postérieur; et après tout, l'exer-

cice de la pensée moderne diffère plus [>ro-

fondément encore de la pensée primitive ,

sans que pourtant nous admettions dans
l'esprit humain l'addition d'aucun principe
nouveau.

n L'histoire des langues confirme cette

induction que nous n'avons étalilie jusqu'ici

que sur des données jisychologiques. En
elfet , elle ne nous oflre aucun exemple

tion ne porte que contre une invention réfléchie.

L'action spontanée n'a pas besoin d'être précédée de
la vue analytique. Le mécanisme de l'intelligence

est d'une analyse plus difficile enc ire, et pourtant,

sans connaître cette analyse, l'homme le plus sim-
ple sait en faire jouer tous les ressorts.

(484) C'est en ce sens que M. G. de HumboMl a

pu dire que le langage avait été donné tout fait h

l'homme {etwas fertig gcgebenes), cl que Fr. Schle-

gol a appelé son apparition une production en tota-

lité ( Hervorbringung im Ganzen) , et l'a comparée à

un poème qui procède en entier de l'idée du tout, et

non de la réunion (ilomistiijue de chacune de ses

parties ( Pliilos. Voilesungcii, p. 78-80); — IIcm-

iiOi.DT, veber das Vivgkicliendes Spraclistudiuw, etc.,

loc. cit.

(485) Yoy. CoisiN, Cours de 1SI3, ti' Icço
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d'une Janine incomplète ou qui soit arrivée

peu à ])('u à dévelojiiKT son caractère. Clia-

((uc langue correspond , dès les premiers

instants de son existence, au tout de l'esprit

iiumain; elle peut acquérir par la suite plus

!de grâce, d'élégance et de douceur; mais ses

|([ualilés distinctives, son [irincipe vital, son

anie, si j'ose le dire, apparaissent tout d'a-

bord co'inplétement formés. Des recherches
(ihis apiirufiMulies ont obligé les linguistes

j\ leiioncer à ces tentatives de l'ancienne

|)hilologie qui tendaient à dériver l'une de
l'autre les parties essentielles du discours.

Toutes sont primitives, toutes coexistèrent

dès le premier instant, moins distinctes sans

doute, mais avec le principe de leur indivi-

dualité. IVfieux vaut supposer à l'origineles

procédés les plus compliqués que de créer

le langage par pièces et {lar morceaux , et

de supposer qu'un seul moment il ne repré-

senta pas dans son harmonie l'ensemble des
facultés humaines. La grammaire d'un peu-
ple, qui seule constitue la partie essentielle

de sa langue, est faite du premier coup, et

désormais c'est à peine s'il y a pour elle un
progrès possible. ;< Les formes grammatica-
« les, dit M. de Humboldt, ne sont pas les

'( fruits des progi'ès (pi'une nation fait dans
« l'analyse de la jieusée, mais un résultat de
« la manière dont elle considère et traite sa

« langue (i8G). » Ce moule une fois jeté,

c'est une individualité créée et indestructi-

ble, une borne posée et qui sera désormais
à peine franchie. « On trouve , dit encore
« M. de Humboldt, que quelque grands que
'< soient les changements d'une langue sous
« beaucou() de rapports, le véritaljle sys-

« lème lexicographique et grammatical, la

« structure en grand restent les mômes , et

« que là où ce système devient différent ,

« comme au |)assa"ge de la langue latineraux

« langues romanes, on doit placer l'origine

« d'une nouvelle langue. Il jiarait donc y
« avoir dans les langues une époque à la-

« quelle elles arrivent à une forme qu'elles

« ne cluingent plus essentiellement. Ce se

-

« rait là leur véritable point de maturité ;

« mais pour parler de leur enfance, il fau-

« drait encore savoir si elles atteignent cette

« forme insensiblement, ou si leur premier
« jet n'est pas plutôt cette forme même.
« Voilà sur quoi, dans l'état actuel de nos
« connaissances , j'hésiterais à me pronon-
« cer {'iS~). «On s'arrête peu à ce doute ,

quanil on voit que l'histoire des langues n'en
iillrr |)as une seule qui ait postérieurement
c( impiété son système. Les langues sémiti-
ques sont peut-être, de toutes, celles qui en
offrent l'exemple le plus apparent. Telle est

la facilité avec laquelle leurs racines verba-
les , actuellement trilitères , se réduisent à

(iSG) G. (le IlcMnoi.DT, Lettre à Ahcl Rcmusat sur la

nnlure des formes grammaticales en rjénéral, et sur

le génie de la langue chinoise en particulier, p. tô.

(487) Ibid., ]).
~±

(488) C'est l'dpinidii de J. D. Micliaëlis, Sinionis,

Adeliing,Klaprolli, Olierli-ilner.Gesenius.Ewal !,c(r.

— Yoy. Gesexus, Lehrgebàuàe der liebr. Sprachc,

B. 185 et sniv. ;
— Le même, yVorterbucIt der liebr.

I)ICT!0\'V. D'A>Tur.01'OLOGlF..

un thème bilitère et monosyllnlnque, que
]tlusic\irs philologues ('i8Hl, oui pu su[)poser
que leur état actuel nous radm un état an-
térieur et archaïque , ]iar suite de ce pen-
chant trop naturel qui nous porte à expli-

quer la comjtlexité actuelle par la simplicité

jtrimitive. On arrive ainsi à une langue
simple, monosyllabique, sans flexions, sans
catégories grammaticales, exjirimant les rap-

ports des idées par la juxtaposition ou l'ag-

glutination des mots, une langue en un mot
assez analogue à la forme la plus ancienne
de la langue chinoise. Un tel système de-
vrait être considéré comme logiipacment an-
térieur à l'état actuel de ces idiomes , et

pourtant ce serait une grave erreur de sup-
poser qu'historiquement il l'a précédé. Une
telle révolution serait sans exemple , elle

irait à supposer deux moments dans le lan-

gage, et après tout rien n'autorise à transfor-

mer en fait historique ce qui n'est qu'une
manière commode de se représenter les faits,

et de poser a ;;r(or/ à l'origine ce que nous
concevons connue plus simple, niéttiode tou-

jours fautive, et qui ne saurait dépasser la

sphère des hy[iothèses artificielles.

« Toutefois, en soutenant que le langage
primilit' possédait tous les éléments néces-
saires à son intégrité, nous sommes loin de
tlire que tous les mécanismes d'un âge plus
avance y existaient déjà dans leur complet
développement. Tout y était, mais confusé-
ment et sans distinction. Le temps seul et

les progrès de l'esprit humain pouvaient
opérer le discernement dans ce tout obscur,
et assigner à chaque élément son rôle indi-
viduel. La vie, en un mot, n'était ici, comme
j)ar"iout, qu'à la condition de l'évolution du
germe ])riuiilif et synthétique, delà distri-

bution des rôles , et de la séparation des
organes. Rien ne prouve mieux cette vie in-

térieure du langage, que la conqiaraison des
dialectes d'une même famille dont l'unité ne
puisse être contestée. Pi-enons

, par exem-
ple, la famille sémitique; le rapprochement
lies différents idiomes qui la composent dé-
montre . 1° qu'ils sont fort inégalement dé-
veloppés; 2° que ceux-là le sont davantage
qui,ont plus longtemps vécu , et ont pu
s'enricliir des progrès d'un plus grand nom-
bre de siècles. Ainsi l'hébreu serait indubi-
tablement arrivé à une richesse comparable
à celle de l'arabe , s'il eût fourni une aussi
longue carrière et traversé d'aussi heureu-
ses circonstances. Il possède en germe tous
les procédés qui font la licliesse de cette

dernière langue; mais arrêté ])lus tôt dans
son développement , il n'a pu leur donner
cette extension et cette régularité , qui ne
sauraient être que le résullal d'un long
usage. Sans doute il y a un moule imposé,

Spr., Yorredc;— Ewai.ii, Crammatik der liehr. Spr.,

p. i ;
— Klapkoth, Observations sur les racines Sf.-

i;.i/i(/Hi's, .i la suite des l'rimipes de l'élude compa-
rative des langues de Mékian;— OBF.RLEiT.NEii, Etem.
aramnicœ lingiiœ, p. 77 ; — Suioms, Arcanum for-
marum, p. 140; — J. D. Miciiaelis, Suppl. ad Lex.
liebr., n. 455. — ADELijir, , Mitimdale , t. I, p.

r.oi.

20
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d'oCi chaque langue, quelles que soient ses

variations, ne pourra janlais sortir; mais ce

moule n'est autre que celui de la famille à

laquelle elle appartient et dont tous ses ef-

forts ne sauraient raffranchir. Qu'après ces

transformations , on dise que la langue est

différente ou qu'elle est au fond la même ,

parce qu'il n'y a pas eu solution de conti-

nuité, on sent que ce n'est plus qu'une ques-

tion de mots, dépendant de la manière plus

ou moins étroite dont on entend l'identité.

'( Les langues, a-t-on dit, ne font que clian-

« ger d'habit. L'homaie qui a changé d'ha-

« bit n'en est pas moins le même homme. »

On peut dire aussi que l'être vivant qui par

une intime assimilation a renouvelé ses par-

ties constitutives, est toujours le même être,

parce qu'une même forme a toujours pré-

sidé à la réunion de ses parties, et cette

forme, c'est son âme, sa personnalité , son
type, son idée.

« En elfet, si d'un côté les caractères de
famille sont immuables, s'il est vrai, par

exemple, ([u'une langue sémitique ne pourra
jamais par aucune série de développements
atteindre lesiirocédés essentiels des langues

indo-germaniques ; d'un autre côté , dans
l'intérieur des familles, tout est flottant, sans

moule arrêté, sans limites imposées. Les fa-

milles apparaissent co. unie des ty|)es consti-

tués une fois pour toutes, et réduits à se dé-

truire ou àrester ce qu'ils sont. Au contiaire,

chacun des individus qui les composent peut

développer tous les germes qu'il porte en lui

comme membre de la famille, et sans sortir

du type général auquel il appartient, subir

toutes les modifications que le temps, le cli-

mat, les événements politiques, les révolu-

tions intellectuelles et religieuses peuvent lui

imposer. Rien de moins pliildSdphiqiK! cpie

de dresser une fois pour toutes la statistique

d'une famille de langues, et de considérer

chacun des idiomes qui enfont partie comme
des individualités identiques à elles-mêmes
pendant toute la durée de leur existence,

tandis que depuis leur origine jusqu'à nos
jours, c'a été par une suite de nuances in-

sensibles qu'ils se sont accommodés aux be-

soins des diverses époques et à l'état in-

tellectuel des peuples qui les parlaient.

Chacun de ces groupes naturels ressemble à

un tableau mouvant, où les masses de cou-
leurs, se fondant l'une dans l'autre par des

dégradations insaisissables, se nuanceraient,

s'absorberaient, s'étendraient, se limiteraient

par un jeu continu. C'est une action et une
réaction réciproijues, un commerce de par-

ties coiniinines, une vé,.;étation sur un tronc

connnun, oii chacun des rameaux isolés s'as-

simile tour à tour les parties qui ont servi

h la vie de l'ensemble, s'accroît, fleurit,

s'atrophie, meurt, selon que des causes di-

verses favorisent ou arrêtent son développe-
ment.

« Ainsi, dès sa première apparition, le lan-

gage fut complet aussi bien que la pensée

(189) Cf. Cousin, Cours de 18IS, IC leçon.

qu'il représentait; mais ses parties confuses
et comme liées entre elles attendaient des
siècles leur parfait développement. Il est
difllcile, dans l'état présent de nos connais-
sances, de déterminer davantage et de tracer
les caractères de la langue gue parla l'homme,
lors du réveil de sa conscience. Qu'il suffise

de dire que, correspondant exactement à
l'état de l'esprit humain à cette époque, le
langage dut reproduire les caractères que
la psychologie nous y fait reconnaître. L'é-
tude des langues confirme d'ailleurs cette
induction ; en effet, plus on remonte dans
leur histoire, plus on voit s'y dessiner tous
les traits de la spontanéité primitive.

« Le premier de ces traits fut sans doute la

[irédominance de la sensation dans la créa-
tion du signe, et la forme éminemment con-
crète qu'affectait l'expression delà pensée. De
même que l'esprit humain revêt ses premiè-
res aperceptions, non de la forme abstraite
et générale, qui ne s'obtient que par élimi-
nation et analyse, mais de la forme particu-
lière, laquelle est en un sens plus synthéti-
que, en tant que renfermant et confondant
une donnée accessoire avec la vérité abso-
lue (.V89); de même les langues primitives
durent ignorer presque entièrement l'abs-

traction métaphysique. Sans doute la raison
pure s'y réfléchissait comuje dans tous les
produits des facultés humaines. L'exercice
le plus humble de l'intelligence implique les

notions les plus élevées; la parole, aussi h
son état le plus simple, supposait des moules
absolus et éminemment purs; mais tout
était engagé dans une forme concrète etsen-
sil)le. C'est ce que révèle d'une manière
frappante l'étude des langues les plus an-
ciennes. Tandis que leurs formes gram-
maticales renferment la plus haute métaphy-
sique, on voit partout, dans leurs mots,
une conception matérielle, sorte de sensa-
tion intellectualisée. Il semble que l'homme
primitif ne vécût point avec lui-môme, ni
dans sa conscience, mais répandu sur le
monde , dont il se distinguait à peine.
n L'homme, a-t-on dit, ne se sépare pas de
<i prime abord des objets de ces représenta-
« tions ; il existe tout entier hors de lui ; la

« nature est lui, lui est la nature. » Ainsi
aliéné de lui-même, suivant l'expression de
Maine de Biran (WO), il devient, comme dit

Leibnitz, le miroir concentrique où se peint
cette nature dont il fait partie. Qui peut,
dans notre état réfléchi, avec nos raffine-

ments métaphysiques et nos sens devenus
grossiers, retrouver l'antique harmonie qui
existait alors entre la pensée et la sensation,
l'homme et la nature '/

« L'homme primitif, comme l'enfant, vivait
donc fout par les sens, et sa parole, qui dans
sa forme était l'expression delà raison pure
elle-même, n'était dans sa matière que le

reflet de la vie sensible. Ceux qui ont tiré le

langage exclusivement de la sensation, se

sont tromj)és aussi bien que tous ceux qui

(490) T. III (le SCS Œuvres, p. i2-i5. — ( De
rnpeireplion immédiate.)
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en ont tiré les idées. La sensation a fourni

le phénomène oecasian, le variable, l'acci-

dentel, ce qui aurait pu être tout autrement,
etquieaeflet est dift'érent dans les différents

idiomes, c'est-à-dire, les mots ; mais la forme
absolue, sans laquelle les mots n'auraient

point été une langue, la grammaire en un
mot, tel est l'élément pur et transcendant
qui donne à celte œuvre un caractère vrai-
ment humain. L'erreur du xviii" siècle fut de
tenir trop peu de compte de celle-ci dans ses

analyses. Des sons ne forment point une
langue, pas plus que des sensations ne font

un homme. Ce qu'il faut mettre à part, dans
le langage comme dans la pensée, c'est le lion

logique que l'esprit fait intervenir entre les

choses ; là est l'originalité de l'un et de l'au-

tre : on peut ensuite abandonner sans scru-
pule au monde inférieur tout le particulier,

tout ce qui ne fait, si j'ose le dire, que cou-
ler de la matière dans ces moules préexistants
et indépendants de l'homme (4-91).

« L'hébreu, par exemple, qui nous repré-
sente un état fort ancien du langage, est

marqué dans ses mots d'un caractère tout
physique. « Je conviens, dit Henlcr, que le

« penseur abstrait ne doit pas trouver la

« langue hébraïque très-parfaite; mais sa
« forme agissante en fait l'instrument le

« plus favorable au poëte.Tout en elle nous
« crie : Je vis, je me meus, j'agis ! je n'ai

« pas été créée par le penseur abstrait, par
« le philosophe profond, mais par les sons,
« par les passions; je conviens au poète,
« parce que je suis la poésie ! Cette lan-
'< gue, dit-il ailleurs, est énergique, mais il

« serait injuste de dire qu'elle est grossière.
« Je le répète, les mots le plus rudement
« exprimés sont des images et des sensa-
« tions; la langue a été formée par des poi-
« trines profondes et des organes neufs et ro-

« bustes, mais sous un ciel pur et léger, et

« par une pensée vive et pénétrante, qui
n saisissant toujours la chose elle-même, la

« marquait du sceau des passions (i92). »

En effet, en parcourant la série des racines
qui nous sont restées de cette langue , à
peine en trouve-t-on une seule qui n'oft're

un premier sens matériel, lequel, par dos
passages plus ou moins immédiats, a été

appli(]ué aux idées suprasensibles. Le trans-
port ou la métaphore a été le grand pro-
cédé de la formation du langage. Une analo-
gie en a entraîné une autre, et ainsi le sens
dos mots a, pour ainsi dire, voyagé de la

manière la plus singulière, et en apparence
la plus capricieuse; souvent môme la signi-

fication primitive a disparu, et n a laissé

subsister que celles qui en étaient dérivées,

De là cette diversité si extraordinaire des
langues, ayant suivi chacune leurs -voies à

part dans la création des métaphores, et

ainsi divergé de plus en plus, malgré la com-
munauté des moyens primitifs qu'elles em-
ployèrent. Chaque peuple s'est attaché à des

rapports divers, selon son caractère intime

et la nature qui l'entourait; les analogies

qui ont mené l'homme du nord, n'ont pas

dû être celles qui ont présiilé aux associa-

tions d'idées de l'homme du mitii, et ainsi

s'est formé cet étrange tissu de dérivations,

devenu dans quelques-unes de ses parties

absolument inextricable.

« S'agit -il par exemple d'exprimer un
sentiment de l'Ame, on eut recours au mou-
vement organique qui d'ordinaire en est le

signe. Ainsi la colère s'exprime eu hébreu
d'une foule de manières également pittores-

ques, et toutes empruntées à des faits i>hy-
siques. Tantôt la métaphore est j)rise du
souQle rapide et animé qui l'accompa-
gne (VO-I), tantôt de la chaleur, du bouillon-
nement, tantôt de l'action de briser avec
fracas, tantôt du frémissement, de l'écume
qui sort de la bouche de l'animal furieux. Le
clécouragement, le désespoir, sont toujours
exprimés dans cette langue ]>ar la liquéfac-

tion intérieure, la dissolution du cœur; la

crainte, par le relâchement des reins. L'or-
gueil se peint par l'élévation de la tête, la

taille haute et roide. La patience, c'est la

longueur (longanimité); l'impatience, la

brièveté. Le désir, c'est la soif ou la pâleur.
Le pardon s'exprime par une foule de méta-
plîores empruntées à l'idée de couvrir, ca-

cher, passer sur une faute un enduit qui
l'efface. Dans le livre de Job, Dieu coud les

péchés dans un sac, y met son sceau, puis le

jette derrière son dos; tout cela pour signi-

fier oublier. Remuer sa tête, se regarder les

uns les autres, laisser tomber ses bras, et,:.,

sont autant d'expressions que l'hébreu pré-
fère de beaucoup pour exprimer le dédain,
l'indécision, l'aliattemenl, à toutes nos ex-
pressions [isychologicpies. On peut môme
dire cju'il maii([uo presque complètement do
ces dernières, et quand il on emploie que
l'usage a consacrées ultérieurement au sens
moral, il aime à y ajouter la peinture de la

circonstance pliysique : Il se mit en colère,

et son visage s'enflamma (494.); il ouvrit la

bouche, et dit, etc.

« D'autres idées plus ou moins abstraites

ont reçu leur signe, dans cette môme langue.

(iOl) « Les racines el les mots, a-l-on dit , soiii

réloffe (les langues ; la grammaire donne la forme
à cette étoffe. > ( Mériw, Priiic. sur l'élude conij).

des langui'ti, § li.) Rien de plus vrai, pourvu qu'il

soit bien entendu que la forme n'est pas moins es-

sentielle que le fond, et qu'en un sens elle est plus

innée que le fond. C'est ce que n'avaient pas assez

compris ce partisan systématique de la comparaison
veihale, et tous ceux qui suivaient sa niélliode.

(402) Ksprit de la poésie des Hébreux j dial. I

el 10.

(i!K>) Le même mot si;;ni(ie. en hébreu, tiet et

eolère. Cette image se ! etronve chez les Grecs. Kai

rjt K-i Sfiinilct y^olà T^oxi f'tvi z«0/jT«t. ( Tuf:or.., /(/.,

I, V. 18.) — ToO ô'w^tvET'i Sut/ôç, àv« ftViu.; ôs ot r.oo

Apia'j ftEi/o? TzpmTM'^s. ( Oty.is. XXIV, 518. ) — Ira

cudul )i(iso. (Perse.) — PiOlostr. , Icun., il. Il el

12. — (;f. Edwards, S:lecll, quivd. Tlieocr. Idyll.,

p. 127-128. — YiNCKELMANN , //l'sl. dc l'art, t. I",

I. IV, e. r».

(i!14) 11 se mit en colère , el son visage tomba
(Cen., III, 5) ,

pour exprimer un dcpil sources cl

concentre.
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d'un procédé semhlaWe. L'expression du t-roi

so tire de la solidité, de la stabilité; celle du
beau, de la splendeur; celle du bie», de la

rectitude ou de la bonne odeur; celle du mal,

de la déviation de la ligne courbe ou de la

puanteur. Faire ou créer, c'est primitivement

tailler, couper; décider quelque chose, c'est

trancher (W6); penser, c'est parler, connue

chez certaine peuplade de l'Océanie, qui,

nour penser, d\l parler dans son rentre (WG).

L'os signifie la substance, l'intime d'une

chose, et sert en hébreu d'équivalent au pro-

nom ipse. Toutes les langues présentent du
reste des faits analogues, avec des degrés

divers de clarté, selon qu'elles sont restées

plus ou moins fidèles à l'esprit primitif (-V97).

Chose frappante, que les termes les plus

transcendants dont se serve la métaphysicjue

la plus avancée aient presque tous une racine

matérielle, apparente ou non, dans les pre-

mières ]iercei)tions d'une race toute sensi-

live (VOS) 1

« Ces passages d'idées si hardis, fondés

sur des analogies si déliées, nous étonnent

parce qu'ils ne sont plus de l'état actuel de

l'esprit humain. Il faut admettre dans les

premiers parlants un sens spécial de la na-

ture (Naturycfiihl, comme dit Fr. Schlegel),

domiant à tout une signification, voyant l'âme

dans le dehors et le dehors dans l'âme. Ce
serait un grave malentendu de considérer

ce caractère sensitif qui paraît dans le fait de

l'apparition du langage comme un grossier

matérialisme, ne comprenant, 'le sentant

que le corps : c'était au conlrain une haute

harmonie, voyant l'un dans l';- itre, expri-

mant l'un par l'autre les deux mondes ou-

verts devant l'homme. L'apiiliciition du phy-

sique à l'intellectuel est le -rait distinctif

des premiers âges de l'humanité. Là est_ la

raison de ce symbolisme, qui n'est que l'u-

sage plus réfléchi du procédé qui avait spon-

tanément amené le dévelop|iement du lan-

gage; là est la raison de cette écriture hiéro-

glyphique et idéologique donnant un corjis

aux idées, et qui n'est que l'application à la

représentation écrite du principe qui présida

à la représentation par les sons. En elî'et, le

procédé de nomenclature que nous avons

(i95) Les occeptions analogues de décider, allem.

entsclieiden, ^tipotiat (eluapiiévo) , sont fondées sur

la même mciapliore.

(490) Gesenils , Lexicon manuide, p. 75 ;
—

Journal des savants, 1817, p. 433 et stiiv.

(497) Ainsi, dans nos langues, les mots penchant,

aversion, inclination, et une foule d'anU'es. En grec,

i'fitfjixi , Oj5£70f*'/t , désirer, signifient proprement

aller vers, s'élendre vers. n)iTififis).5w, signifie pro-

prement chanter f«îix(w).ï)v-n;>of), et par suite com-
mettre une faute. — Le soufllc dans toutes les lan-

gues a servi de si^'ne vevljal à la vie comme il lui

sert de signe physique.

(498) Locke, t:ssai, 1. m, i. 1, § •'> ,
- • Licibnit/.,

Nonv. Essais sur t'oilendenicnt humain, 1. m, r. I,

§ ^'-

(499) Quelques pliilofigues
,

par exemple , ont

voulu l'aire dériver le vav, qui, dans toutes les lan-

gui's séniiliipies, ciiinspoiul à la eonjonclion co[iu-

lative «I, du sens MW'ini' du mol vav, qui signifie

crochet, cheville. iK- paieilics eonjeclures so:.l aussi

décrit est-il autre chose qu'un symbolisme,
un hiéroglyphisme continuel? lit tous ces
faits ne se groupent-ils pas pour témoignerl
de l'étroite union qui rattachait d'abord 1 une|'

à l'autre l'âme et la nature?
'< Toutefois, comme un tel état était loin

d'exclure l'exercice de la raison i>ure, mais
la tenait seulement envelop])ée dans des
formules concrètes, nous croyons cju'on doit

admettre comme primitifs dans leur signili-

cation les mots métaphysiques essentiels h
la formule de la sensation et rendant seuls
l'expérience possible, comme les jjrononis

personnels, quelques particules (499), et

peut-être le verbe être (.ïOO). Ces mots ajjpar-

tiennent tout autant à la grammaire qu'à la

lexicologie; or, la grammaire est tout entière
l'œuvre de la raison : la sensation n'y a

aucune part. Mais ces exceptions ne doivent
pas nous emi êclier de formuler cette loi

générale sur la formation des langu'es, que
c'est par une analogie physique qu'elles ont
procédé d'ordinaire à la désignation des idées
métaphysiques et morales. Nous reviendrons
plus tant sur les distinctions qu'il faut fairo

à cet égard entre les races, et les restrictions

nécessaires pour les langues de l'Inde en
particulier.

« Mais, dans l'expression des cliosss phy-
siques elles-mêmes, quelle loi suivirent les
premiers nomenclateurs? L'imitation ou l'o-

nomatopée paraît avoir été le jirocédé ordi-
naire par lequel ils formèrent leurs appella-
tions. La voix humaine étant à la fois signe
et «OH, il était naturel que l'on prît le son de
la voix pour signe des sons de la nature.
D'ailleurs, comme le choix de l'appellation
n'est point arbitraire, et que jamais l'homme
ne se décide à assembler des sons au hasard
pour les faire signes de sa i)ensée, on peut
assurer que de tous les mots actuellement
usités, il n'en est pas un seul qui n'ait sa
raison suflîsante, ou comme fait primitif, ou
comme débris de langue plus ancienne. Or,
le fait primitif qui a dû déterminer l'élection

des mots est sans doute l'effort pour imiter
l'objet qu'on voulait exprimer, surtout si

l'on consitière les instincts sensibles qui

vraiseniblalilesque celle d'après laquelle ui-j viendrait
de fiéva et Hé de Séut.d. Hoogevee.n, Doctrina parli-
cularum iuujuœ Grœcœ, c. 14 et "lH.

(5011) « Je ne coiniais aucune bngue, dit M. Cou-
sin, ou le mot français être soit exprimé par un
correspondant qui représente une idée sensible. »

Cours de 1829, '29' leçon. L'opinion des philologues
qui assignent pour sens premier au verbe hébreu
huia ou hawa (être) celui de respirer, et cherchent
dans ce mot des tiaees d'onomatopée, n'est pourtant
pas dénuée de vraisemblance. Eu arabe, le verbe
kùna, qui joue le même rote, signifie primitivement
se tenir debout {exstare). houm (stare), en heî;reu,

]iasse aussi dans ses dérivés au sens dVire {substan-

tia). En sanskrit, stha, être et se tenir debout. Par-
tieipc—«l/(,'(m'r=(/(rtîic(pali):=s(fl(o (ilal.)=^çs<é (éléK

Ce eurieux parallélisme a été observé par M. Eu;;,

liurnouf. — Le persan hestem, je suis, appartient à

la .même racine. — Cf. Boit, Gloss. sanskr., p. 587
et suiv.

—

Tha sert encore d'auxiliaire dans les lan-

gues vulgaires de l'indoiistan.
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durent présider aux débuts de l'esprit liu-

iiiain.

« La langue des premiers hommes ne fut

donc en quelque sorte que l'écho de la 'na-

ture dans la conscience humaine. Sans doute
les traces de la sensation primitive se sont

profondément eflacées, et il serait désormais
impossible de retrouver dans la plupart des
langues les sons auxquels elles durent leur

origine. Toutefois il est des idiomes qui plus

que d'auti'cs ont conservé le souvenir de ce

procédé primitif : dans le mantchou, par
cxemi)le, il forme un caractère tout à fait

dominant; dans les langues sémitiques, et

dans rhéi)reu en particulier, il est aussi

très-sensible pour un grand nombre de raci-

nes, et pour celles-là surtout qui jiortent

un caractère plus marqué d'antiquité et de
monosyliabisme; entin, bien que plus rare

ou plus ditricile à découvrir dans les langues
indo-germaniques, et surtout dans le sans-
krit, il perce encore dans les rameaux les

plus avancés de cette famille, à tel point que
les premiers qui tournèrent de ce côté leurs
réflexions s'en laissèrent éblouir, et fuient
entraînés au système dangereux de l'union
essentielle du mot et du sens (501). La rup-
ture, par exemple, pouvait-elle s'exprimer
d'une manière plus pittoresque que par la

racine yj.-j [L-h v-jn, iJ,,-^'.,, /•.'ikttm'i; sanskrit,
rag; celte-breton, rogan; ou par sa forme
latine, frac; allemand, brechen'f Fret», slrep,

strid, n'étaient-ils pas la peinture naturelle
du bruit dans ses diverses nuances'? Leiljnitz

a rassemblé de nombreux et curieux exem-
ples de ce genre d'imitation dans nos langues
occidentales (.302). En résumé, la liaison du
sens et du mot n'est jamais «eceisoire, jamais
arbitraire, toujours molivéc.

« On objecterait en vain contre cette théo-
rie la différence des articulations par les-

quelles les peuples divers ont exprimé un
fait physique identique. En efl'et, un même
çhénomène se présente aux sens sous mille
laces diverses, parmi lesquelles chaque lan-
gue choisit à son gré sa caractérique. Soit,

par exemple , le tonnerre. Quelque bien
déterminé que soit ce fait, il frappe diverse-
ment l'oreille, et peut ôtre également dépeint
ou comme bruit sourd, ou comme craque-
ment, etc. De là vient la multitude de ses
noms divers : Adelung dit en avoir rassem-
blé plus de 353, tous empruntés aux langues
européennes, et tous évidemment formés

sur la nature. La différence est plus sensiblo

encore quand quelque particularité d'organe
ou do prononciation vient donner aux arti-

culations une valeur tout autre dans la bou-
che des peu[)les divers. Le mot chinois Icy

n'est guère iinitatif pour le tonneire; il le

devient pourtant, si l'on considère que l re-

présente r (rey), suivant l'habitude de cette

langue. Il en est de même du groënlandais

kallalc (karrak), et du mexicain tlatlatnitzcl

tratrat... (503).

« C'est môme par ces racines imitalives

que s'opère en apparence la réunion de fa-

milles de langues profondément distinctes

sous le rapport lexicographique et gramma-
tical. L'usage du même procédé a amené le

même résultat sur les points les plus divers,

et l'unité do l'objet a partout entraîné l'unité

de l'imitation. C'est ainsi que le radical Ik

ou Ik sert de base à une famille de mots des
plus étendues, laquelle s'étend sur toutes les

langues sémitiques et indo -germaniques,
jiour exprimer l'action de lécher ou avaler.

Hébreu : louach (avaler), lak (lécher; syria-

que : lah (lécher) ; arabe : lahika [id.) ; sans-
krit : ///( (/(/.), lak, lag (goûter); Xei/w, lingo,

ligurio, lingtia, lecheii, to lick, leccare, lé-

cher (oOV). Il en est de même de fr marquant
la déchirure, de kr marquant le cri, etc.

« Il serait d'ailleurs trop rigoureux d'exi-

gar du linguiste la vérification de cette loi

dans chaque cas particulier. Il y a tant de
relations imitatives qui nous écha[ipent, et

qui frappaient vivement les premiers hom-
mes, si sympathiques encore avec la nature !

La sensibilité était chez eux d'autant plus
délicate, que les facultés rationnelles étaient

moins développées. Les sens du sauvage
saisissent mille nuances imperceptibles qui
échappent aux sens ou plutôt à l'attenti.on

de l'homme civilisé. Peu familiarisés avec
la nature, nous ne voyons qu'uniformité là

où les peuples nomades ou agricoles ont
vu de nombreuses originalités individuel-
les (505). Il faut admettre dans les premiers
hommes un tact d'une délicatesse infinie

,

qui leur faisait saisir avec une finesse dont
nous n'avons plus d'idée les qualités sensi-

bles qui devaient servir de base à l'appella-

tion des choses. La faculté d'interprétation,

.qui n'est qu'une sagacité extrême à saisir

les rapports, était en eux plus développée;
ils voyaient mille choses à la fois. La nature
leur parlait plus qu'à nous, ou plutôt ils

(SOI) T« yàp iwiiv.z'/. f;ifi>)TiX'/ Ètti. (ArisT., Rltet.,

l. III, c. 1, § 2); — Cf. Plat., Cnil.

(.'502) Nouv. Essais, liv. m, c. I et 2. — Voij.

aussi Dan. de Lennep , De analogia linyuœ Grœcœ,
c. 3, et ScHEin, Observationes ad Lennep de analo-
gia, p. 25(i, 280, .i59.

(riÔô) Cf. Adelunc, Miihridate, Disc, prélim.
(.''iO^) Cf. Bopp, Gtossarium sanscrilnm, pag. 301,

283.

(SOS) C'est ainsi que la langue hébraïque, d'ail-

leurs si pauvre, possé le une gianile variété de mots
pour exprimer tous les objets naturels, comme la

pluie, l- lion, etc.. suivant les difTérenccs les plus

(li'lirates. Celle lieliess" d î synonymes est portée,

dans l'aialie , ;i un poi; l j^icsqne iacioyable. Ibu-

Chalawaih fit un ouvrage sur les noms du lion, au
nomlne de .'iOO, et un autre sur ceux du serpent, au
nombre de 200, Firuzabad dit avoir écrit un livre

sur les noms du miel , et avoue qu'après en avoir

(OTiiplé plus de 80, il était resté incomplet. Le même
aiiliMii' dit avoir recueilli au moins 1000 mots pour
si^i.iliri' l'e|iée, et d'autres (ce qui est plus cioyable)

en ont iionvc plus de -400 pour exprimer le mal-
lieur. — Le lapon compte environ 50 mots pour
désigner le renne selon son sexe, son âge, sa cou-
leur, ete. L'ancien saxon en avait plus de 15 pour
désigner la mer, qui pourtant n'offre pas de varié-

tés spécifiques. — Cf. Encyclop. d'EBSCii et GRiiBEn,

t. Il, p. iii.
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trouvaient en eux-niômes un écho secret
qui répon(]ait à toutes ces voix du dehors,
et les rendait en articulations, en parole.
De là ces lirusques passades dont la trane est

perdue pour nos procédés lents et pénibles.
Qui pourrait ressaisir ces fugitives impres-
sions dans des mots qui ont subi tant de ré-
volutions, et sont si loin de leur acception
primitive? Si c'est la raison qui fonde le

système i;rammatical de chaque langue

,

l'imagination vive et enfantine est la vraie
faculté qui engendre les dénominations.
C'est chose admirable que la puissance d'ex-
pression de l'enfant, et la fécondité qu'il dé-
ploie pour créer des appellations, des mots
à lui, avant que l'ija-hitudo lui impose le

langage ofliciel. Il en fut de même des pre-
miers hommes. Nous devons renoncer à
jamais à retrouver les sentiers capricieux
qu'ils parcoururent et les associations d'idées
qui les guidèrent dans cette œuvre de pro-
duction spontanée, où tantôt l'homme, tan-
tôt la nature, renouaient le lil brisé des ana-
logies, et croisaient leur action réciproque
dans une indissoluble unité.

"< En indiquant l'onomatopée comme une
des lois générales du langage primitif, nous
sommes donc loin de croire quelle suffise

seule à l'explication de tous les faits. Il est
indubitable qu'une foule d'autres procédés
actuellement perdus ou réduits à un chétif
exercice et comme h l'état rudimentaire, du-
rent contribuer à ce travail. C'est une ten-
dance funeste à la science d'assujettir de
force tous les faits à ressortir d'une seule
explication, et de vouloir exclusivement t ut
élever sur une seule base. « En fait de lan-
« gués, dit M. de Humboldt, il faut se garder
« d'assertions générales. » < C'est une sup-
« position tout à fait gratuite et vraiment
« erronée, dit Fr. Schlegel, que d'attribuer
« une origine ])artout la môme au langage et

« au développement de l'esprit humain. La
« variété h cet égard est au contraire si

« grande que dans le nombre des langues on
« en trouverait à peine une seule qui ne pût
« être employée comme exemple pour con-
« firmer une des hypothèses imaginées sur
« l'origine des langues (506). » Ainsi l'ono-
matopée est loin do se trouver dans toutes
les langues au môme degré. Presque exclu-
sivement dominante cliez les races sensi-
tives comme chez les Sémites, elle apparaît
beaucoup moins dans la langue spiritualiste

et philosophi(iue do l'Inde. Le sanskrit pos-
sède une loulo de mots qui n'ont et n'ont pu

(.S06) Ueber die Spraciie iiim Wehlwit dcr Indier,

part. 1", c. .'i.

(.SO?) Plusieurs mois ge r.i|>port.inl \\ des choses
jntellectueHcs y .sont pourtant empruntées à îles

images pliysiques. Ainsi compn'iidre, c'est se tenir

iiii-des^Hs dv... La inèiiie métaphore existe identi-
i|iicnicnt en aralio.

l'iOS) Il senililo que In laniîue ait été à l'origine le

crileiiiim \y.,v Ircjucl un ilibliiiiJnait les tribus plus
oii moins civiHstM.s. Ainsi /3c<f"ap semble imitatif
il'iin liarasoiiiii inconnu , l'cst-à-dire étranger. La
(li-lindion ilc «eux <iui parlent bien et de ceux ijui

^larlciit mal se retrouve aussi dans l'Inde. — Cf.

avoir qu'un sens métaphysique (507). Loin
que l'imagination et les figures y dominent,
l)lus on remonte dans l'antiquité, plus on le

trouve net et immédiat ; c est comme un
rayon de l'inlellect pur émis dès les premiers
jours dans toute sa limpidité. « La langue
« indienne, dit encore Schlegel, est presque
« tout entière une terminologie phiiosophi-
'( que ou plutôt religieuse Elle fournit
« une nouvelle preuve que l'état primitif de
« l'homme n'a pas commencé nartout d'une
« manière analogue à celui de fa brute (508),
« état dans lequel l'homme aurait reçu, après
« de longs et pénildes efforts, sa faible et in-

« cohérente participation à la lumière de la

« raison. Elle montre au contraire que, si ce
« n'est |)artout, du moins là où celte recher-
« cho nous ramène, rintelligonce la plus
« claire et la plus pi'nétritnte a existé dès le

« commencement parmi les hommes. En
« effet, il ne fallait rien moins qu'une pa-
« reille vertu pour créer une langue qui,
« mémo dans ses premiers et plus simples
« éléments, exprime les plus hautes notions
« do la pensée pure et universelle, ainsi (}ue

« l'entier linéament de la conscience, et cela

« non par dos figures, mais par des expro.--

(t sions tout à fait directes et claires (509). »

« Ce ne sera qu'avec des restrictions ana-
logues que nous essayerons d'établir un
antre caractère non moins important des
langues primitives, je veux dire la syn-
thèse (510), la complexité, qui semblent avoir
été le trait dominant des premières créations

tie resjjrit liuraain. On se figure trop sou-
vent que la simplicité, que nous conce-
vons comme logiquement antérieure à la

complexité, l'est aussi chronologiquement;
comme si ce qui, relativement à nos procé-
dés analyti(iues, est plus simple avait dû pré»

céder d«ns l'existence le tout dont il fait

partie. C'est là une habitude funeste dans
toutes les sciences psychologicpies, reste des
vieilles habitudes des logiciens et de leur

méthode artificielle. Le jugement, par exem-
ftlo, est, aux yeux de la psychologie expéri-
mentale, la forme naturelle et primitive de
l'exorcico de l'ontentlement. Mais parce quo
le jugement peut, par une analyse ulté-

rieure, se résoudre en idées ou pures apjiré-

liensions sans affirmation, l'ancienne logique
en concluait que la pure appréhension pré-
cède en efïet le jugement affirmatif, tandis

qu'au contraire elle n'est qu'un fragment de
l'action totale par laquelle procède l'esprit

humain. Loin que celui-ci débute nar le

Manoi:, 1. II, disl. 25. En hébreu , le même verbe
signilie bégayer et parler un langage barbare et

étranger. — Cf. Gesemls, Lcxicon monnaie, p. 533-

554.

(.')09) Ibid. Yoy. aussi Pliilosopliisclie Yorlesun-

gen, p. 57, 67-()9.

(510) Je me sers de ce mot pour me conformer à

l'usage. Mais, de fait, l'état primitif ne faisait que

ressembler a la synthèse, laquelle sera le couronne-

ment de l'esprit humain. On pourrait fappeler syn-

crétisme, si ce mot n'était élyniologiquenient si im-

propre.
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simple ou l'analytique, le premier acte qu'il

jiose est au contraire complexe, obscur, syn-

thétique (511); tout y est entassé, et sans

distinction
n II en lut lie même de la parole. 'La langue

do l'enfant, en ap()arence plus simple, est

plus compréiiensivc et plus resserrée que
celle oiî s'explique terme à terme la pensée

analysée d'un âge plus avancé. Les plus pro-

fonds linj^uistes ont été élunnés de trouver

à l'origine et chez les peuples (pi'on appelle

enfants des langues synlhéli(iues, riches,

compliquées, si compliquées même, que c'est

le besoin d'un langage plus facile qui a porté

les générations i>ostérieures à analyser la

langue savante des ancêtres. Ainsi le groën-
landais ne fait qu'un seul mot de tous les

mots d'une phrase, et conjugue ce mot comme
un verbe simple (512). L'aztèque et la plu-

part des langues américaines poussent jus-

qu'à un point que l'on croirait à peine la

composition et l'agglutination des mots (513).

Chaque i)lu'ase de ces langues n'est presque
qu'un verbe dans lequel sont insérées toutes

les autres parties du discours. Le mongol
décline un lirman tout entier, et le sanskrit,

surtout celui des commentateurs, remplace
la syntaxe par les flexions, déclinant aussi

en quelque sorte la pensée elle-même. Le
basque, enfin, que Vi. de Humboldt regarde

comme une des langues restées les plus li-

dèles à l'esprit primitif, possède une prodi-

gieuse variéié de formes et de flexions gram-
maticales, jusqu'à onze modes, par exemple,
pour le verbe (514), et une foule d'autres

procédés pour accumuler les uns sur les

autres l'expression des rai)ports (515). On
peut étendre la même remarque aux langues
grecque et latine comparées au sanskrit ;

Abel Rémusat l'a faite sur le lapon, et M. de
Humboklt l'a vérifiée sur tous les idiomes
de l'Amériijue et de la mer Pacifique; enfin

le savant .M. Fauriel, dans son cours de 183V,

l'érigeait en loi générale en l'appliquant au
latin elaux idiomes qui en sontdérivés (516).

« La formation des catégories grammati-
cales nous fournira un exemple frappant de
cette loi liu langage. En analysant les lan-

gues les i)lus anciennes, on voit peu à peu
s'etlaccr les limites de ces catégories, et on
arrive h une racine fondamentale qui n'est

ni verbe, ni adjectif, ni substantif, mais qui
est susceplilde de revêtir ces diverses for-

mes (517). Dans l'état actuel, les divisions

des parties du discours sont tranchées, et

leurs rôles suffisamment distincts. Dans l'état

primitif, elles existaient sans doute, mais

(511) 1 Des hommes grossiei's , dit Tiirgol . ne
font rien de simple. II faiil des hommes peifection-
nés pour y arriver. »

(312) Cl', Balbi , Atlas etlinogruphique , lab.

XXXVI.

(.515) A. DE HuMBOLUT, Vues des Cordillères, p.ige

510.

(Sli) Indicatif, consuétudinaire, potentiel, volon-
taire, forcé, nécessaire, impératif, subjonctif, opta-
tif, pénilndinaire, infu'.itif.

(513) Cf. Vpssai sur le basque de G. de Hiimboi.dt,

à la suite du Mithridale d'ADEi.i'NG et Vatke..

(310) G. DE lIcMBOLUT, l.cllrc à .16(7 lîcmusal.

sans séparation ni classification antithétii[ue.

Dire qu'il n'y avait dans l'état primitif que
des noms ou que des verbes est également
vrai et également faux : vrai, parce que tous

les mots pouvaient en efl'et le devenir; faux,

car aucun mot ne l'était par sa nature. 11 y
a même quelques langues qui n'ont jamais

dépassé ce premier état, et qui ne sont jamais

parvenues à se faire un système complet de
catégories grammaticales, bien qu'elles en
aient le sentiment implicite. Telle est, par

exemple, la langue chinoise, qui ne fonde

point sa grammaire sur la classification des

mots, mais fixe par d'autres procédés les

rapports des i'^Jées (518). Telles aussi parais-

sent avoir été à leur origine les langues sémi-

tiques; il est certain du moins qu'en perçant

profondément leur forme la plus ancienne

on voit s'évanouir toutes ces catégories ec

apparaître la racine synthétique, réunissant

en puissance tous les rôles divers que l'ana-

lyse a séparés, et auxquels elle a attribué

une existence indépendante.
« La formation de la conjugaison présente

plusieurs faits analogues. Dans nos langues
modernes, le sujet, le verbe, et plusieurs

des relations de temps, démodes et de voies,

sont exprimés par des mots isolés et indé-

pendants. Dans les langues anciennes, au
contraire, toutes ces idées sont accumulées
dans un mot unicfue et exprimées par une
flexion. Le seul mot nmabor renferme l'idée

d'aimer, la notion de la jiremière personne,
du futur et du passif. L'allemand en disant :

Ich icerdegeliebt U'erden représente ces quatre

notions ]iar quatre mots séparés (519). 'e-^w

iIj.1 "k-j'.n serait sans doute beaucoup plus ana-
lytique que >ûii), et à entendre les grammai-
riens, on serait tenté de croire que telle était

la forme primitive. Rien ne serait plus faux :

il n'y a pas de doute qu'on n'ait débuté par
l'implexe, le com[iosé, et ipie l'esprit n'ait

d'abord clierché à rendre dans son unité le

tout de sa pensée, qu'il a ensuite disséqué et

exprimé jiartie jiar partie. L'agglutination

dut être le procédé dominant du langage des
premiers hommes, comme la synthèse ou
plutôt le syncrétisme, le caractère de leur

pensée. De là cette influence réciproque do
tous les mots de la phrase, et des membres
que nous considérons comme indépendants
les uns des autres. De là dans l'écriture an-
cienne, cette absence d'interponctuation,

cette réunion des mots, qui semblent ne faii'e

de tout le discours quune seule proposi-

tion (o-20). De là enfin cette construction

savante, prenant la période commç un tout,

pp. 50, 71, etc., et A. de Hijmboi.dt, Vwes des Cordil-

lères, p. Si); —- M. Fauriel et son enseignement, par
M. OzANAM, et dans la Revue indépendante du 25
juillet 1843.

(517) Cf. Adelunc , .ntroduciion au Miiliri-

date.

(518) Yoij. G. DE HiMBOLDT, Lettre à Abcl lié

7nusat.

(519) Voy. Adam Smith, Considération sur l'ori-

qine et lu formation des Innques , à la suite de sa

Théorie des sentiments moraux.
(.)iO) Cf. Mattih.'E, (•ranitn. qreeqne , lonie 1',

p. 30, iO, etc. (Traduct. Gail et LoM|;uevil|i.)
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iiont les parties sont connexes entre elles,

et disposant ces parties de telle sorte cpie

rintelligence de l'une d'elles n'est possible

que supposé la vue collective de l'ensemble.

« Il serait possible, en prenant l'une après

l'autre les langues de tous les p.ays où l'hu-

manité a une histoire, d'y vérifier cette mar-
che constante de la synthèse à l'analyse,

qui est la marche môme de l'esprit humain.
Partout une langue ancienne a fait place à

un idiome vulgaire, qui ne constitue pas à

vrai dire une langue difl'érenle, mais plutôt

un Age difl'érent de celle qui l'a précédée;
celle-ci plus savante, chargée de flexions

pour exprimer les ra])ports les plus délicats

de la pensée, plus riche même dans son or-

dre d'idées, bien que cet ordre fût compara-
tivement plus restreint; image en un mot de
la spontanéité primitive, où l'esprit confon-
dait les éléments dans une obscure unité, et

perdait dans le tout la vue analytique des
pf rties; le dialecte moderne, au contraire,

correspondant à un progrès d'analyse, plus
clair, plus explicite, séparant ce que les an-
ciens assemblaient, brisant les mécanismes
de l'ancienne langue pour donner à chaque
idée et à chaque relation son expression
isolée.

« Si nous parcourons par exemple les di-

verses branches de la famille indo-germani-
(]ue, au-dessous des idiomes de l'Inde, nous
trouverons le sanskrit avec son admirable
richesse de formes grammaticales, ses huit

cas, ses six modes, ses désinences nombreu-
ses et ces formes variées qui énoncent avec
l'idée principale une foule de rotions acces-

soires Mais bientôt ce riche édifice se décom-
pose. Le pâli, qui si^inale son i)remier âge
il'altération, est empreint d'un remarquable
esprit d'analyse. « Les lois qui ont présidé
« à la formation du pâli, dit M. Eugène Bur-
« nouf, sont celles dont on retrouve l'appli-

« cation dans d'autres idiomes; ces lois sont
« générales, parce qu'elles sont nécessaires...

« Les inllexions organiques tle la langue
*< mère subsistent en partie, mais dans un
'< état évident d'altération. Plus générale-
« ment elles disparaissent, et sont rempla-
« cées, les cas par des particules, les temps
(( par des verbes auxiliaires. Ces procédés
« varient d'une langue à l'autre, mais le

« principe est toujours le même; c'est tou-
te jours l'analyse, soit qu'une langue synthé-
« tique se trouve tout à cou]i jiarlée par des
« barbares, qui n'en comprenant pas lastruc-

M ture, en suiiprinicnl et en remplacent les

« inllexions; soit qu'abaïKlmuiée Ji son pro-
<i {)re cours, et à force d'être cultivée, elle

'< tende à décomposer et à subdiviser les

'1 signes représentatifs des idées et des rap-

« ports, comme elle décompose et subdivise
« sans cesse les idées et les rapports eux-
" mêmes. Le pâli paraît avoir subi ce genre
« d'altération : c'est tlu sanskrit, non pas tel

« que le parlerait une population étrangère
'< pour laquelle il serait nouveau , mais du
'< sanskrit pur, s'altérant et se modiOant
« lui-même à mesure c|u'il devient plus po-
« pulaire (521). » Le prâkrit, qui reitrésente
le second âge d'altération de la langue an-
cienne (522), est soumis aux mômes analo-
gies : d'une part il est moins riche, de l'autre

plus simple et plus facile. Le kawi, eniin,
autre corruption du sanskrit, mais formé
surune terre étrangère, participe aux mêmes
caractères. « Si je devais présenter une opi-
'( nion sur l'histoire du kawi, dit Crawfurd,
« je tlirais que c'est le sanskrit privé de ses
« inflexions, et ayant pris à leur jilace les

« j>répositions et les verbes auxiliaires des
« dialectes vulgaires de Java. Nous pouvons
« faciJementsuiiposerqueles Brahmanes na-
« tifs de cette île, séparés du pays de leurs an-
« cêtrcs, ont, par insouciance'ou ignorance,
« essayéde sedébarrasseruesiiillexionsdilli-
n ciles et complexes du sanskrit, par les mê-
« mesraisonsquiontportélesBarbaresà alté-

« rerlegrecctlelatin, et à former le moderne
« romaiqueet l'italien (523).»—Mais ces trois

langues elles-mêmes, formées par dérivation
du sanskrit, éprouvent bientôt le même soit
c|ue leur mère. Elles deviennent à leur tour
langues mortes, savantes et sacrées; le pâli

dans l'île de Ceylan et l'Indo-Chine; le prâ-
krit chez les Djainas; le kawi dans les îles

de Java, Bali et Madoura; et à leur plejce

s'élèvent dans l'Inde des dialectes plus j o-
j)ulaires encore : l'hindoui, le bengali, le

mahratte et les autres idiomes vulgaires de
l'Indoustan, (ionl le système est beaucoup
moins savant.

'< Dans la région intermédiaire de l'Inde

au Caucase, le zend, le pelilvi, le parsi ou
persan ancien sont remplacés par le persan
moderne. Or le zend, par exemple, avec ses
mots longs et compliqués, son manque de
prépositions et sa manière d'y suppléer au
moyen de cas formés par flexion, roprésenle
une langue éminemment synthétique. On
jieut y ajouter son alpliabet compliqué de
i|uarante-deux lettres, dont quelques-unes
paraissent à {leu près inutiles. Les alphabets,
en efl'et, suivent la môme loi que les langues.
Les plus anciens sont souvent les plus riches
et les )ilus surchargés de supertluités. C'est
ainsi que l'alphabet dôvanagàrî ne compte
pas moins de cinquante-deux signes, et (jue

le système graphique des Chinois présente
une si eU'rayante complication. Tant il est

vrai ipie la complexité se retrouve bien
plus (pie la simplicité au début de l'esprit

il u mai 11.

n Dans la région du Caucase, l'arménien et

le géorgien modernes succèdent à l'ariiiéniiMi

et au géorgien antiques. En Europe l'ancien
slavon, le tudesque, le saxon, le gothique,
le normannique se retrouvent au-des^ous
des idiomes slaves et germaniques. Enfin,

(.)2I) Cf. Essai sur k jujii, de MM. lîi rnoif Pt

l.ASSK.>-, p. IlO-lU.

;c)23) Cf. Aiiul. Research., vol. Mil , Ciliulla,

18-20, p. 161; — Vo!/. surlnul W. HrjiBOi f,T, Veber
die Knwi-Spruchc auf der liisii Java 1. Il, § 1 et

ydisiin.
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c'e^t do l'analyse du grec et du latin, sou-

mis au tra-vail de décomposition des siècles

liarbares, que sortent le grec moderne et les

lanj,'ues néo-latines.

« Les langues sémitiques présentent une
marche analogue. L'héhreu, leurtype le plus

ancien, montre une tendance marquée à ac-

cumuler rex|)ression des rap[)orts; l'agglu-

tination y est le procédé dominant : non-
seulement le sujet, mais encore le régime,
les conjonctions, l'article, les pronoms n'y

forment qu'un seul mot avec l'idée princi-

pale. « Les Hébreux, semblables aux enfants,

« dit Herder, veulent tout dire à la fois. Il

« leur suflit [iresque d'un seul mot, là où il

« nous en faut cinq ou six. Chez nous, les

« monosyllabes inaccentués précèdent ou
« suivent en boitant l'idée principale; chez
« les Hébreux, ils s'y joignent comme into-

« nation ou comme son final, et l'idée prin-
'< cipale reste dans le centre, semblable à
•< un roi puissant; ses serviteurs et ses va-
« lets l'entourent de près, et ne forment
« avec lui qu'un seul tout, qui se produit
« spontanément dans une harmonie par-
« faite (32'i-). » Or l'hébreu disjiaraît à une
époque reculée, pour laisser dominer seul

le chaldéen, le samaritain, le syriaque, le

rabbinique, dialectes plus analysés, plus
longs, plus clairs aussi quelquefois, lesquels
vont à leur tour successivement s'absorber

dans l'arabe. Mais l'arabe est aussi trop sa-

vant pour l'usage vulgaire d'un peuple illet-

tré. Les grossiers soldats des premiers
khalifes ne peuvent en observer les flexions

délicates et variées, le solécisme se multiplie
et d=>vient le droit commun au grand scan-
dale des grammairiens; on y obvie en aban-
donnant les flexions et y suppléant par le

mécanisme plus commode de la juxtaposi-
tion des mots. De là'à côté de l'arabe littéral,

oui devient le j)ar(ag,e exclusif des écoles,

1 arabe vulgaire d'un système beaucoup plus
simple et moins riche en formes grammati-
cales.

« Les langues tartares présenteraient plu-

sieurs phénomènes analogues dans la super-
|)osition du chinois ancien et du chinois mo-
tlerne; tlu tibétain' ancien et du tibétain

moderne; les langues malaises dans cette

langue ancienne à laquelle Marsden et

Crawfurd ont donné le nom de grand poly-
nésien, et que Baibi appelle le sanskrit de

rOcéanie (325). Mais les faits que nous venons
de citer suOisent pour prouver que dans l'his-

toiredes langues, la synthèse est primitive, et

((ue l'analyse, loin d'être la forme première
de l'esprit humain, n'est fine le lent résultat
de son développement.

« Ce n'est donc que par une hypothèse

(.i:2l) Esprit de lu poésie des Hébreux, premier
dialo^nie.

(^iH) Bai.bi, Atlas eihnographique, tab. xxni.

(îiâO) Voy. Aduf.i.ii»;, liisc. préliin. du Mithrid. ;— lluMROi.DT, Ueher die limvi Spracke, Einleituinj,

s. crci.xxxix, ff.

(547) .M. -Aliol Réiiiiisat a nioi>.ti-é sons quelles lé-

seives il faut atlrilmer le iiicuiosvHaliisiiK! au clii-

purement artificielle (pi'on suppose aux lan-

gues un premier état monosyllaliiqui! et

sans flexions. Sans doute la racine fonda-

mentale exprimant l'idée principale ne fut

généralement composée que d'une seule

syllabe, puisqu'il n'y a guère de motif,

cljmine dit M. de Humboldl, pour désigner,

tant que les mots simples suirisenlau besoin,

un soûl objet par ^^lus d'une syllabe. D'ail-

leurs, en chercfiant a reproduire l'impression

du dehors, impression rapide et instantanée,

l'homme ne dut en saisir que la partie la

plus saillante, laquelle est essentiellement

monosyllabii|ue f.ï2G). Mais en accordant que
l'expression isolée de chaque idée fût telle

(ce qui peut-être demanderait encore bien

des restrictions) (327), au moins faut-il dire

que dans le discours ces idées s'accunuilaient

tellement, et contractaient entre elles un
lien si étroit que la proposition en jaillissait

comme un tout, et constituait presque dans
la psychologie primitive ce qu'est le mot
dans notre état analytique. Car plus on re-

monte dans l'histoire des langues, plus on
trouve l'agglutination [irenant la place de la

juxtai^osition, et la tendance à réunir dans
un tout conijiactc ce ciue plus tard on s'est

contenté de rapprocher.
n L'exubérance des formes, l'indétermi-

nation, l'extrême variété, la liberté sor.s

contrôle, caractères qui, si on sait leser/en-
dre, sont étroitement liés entre eux, duirent

aussi constituer un des traits distinctifs do
la langue des premiers hommes. Bien loin

que le travail littéraire ait rien ajouté à la ri-

cliessc des langues, il n'a fait en un sens que
les appauvriren les régularisant. Les idiomes
les plus anciens sont plus riches en formes,
ou plutôt plus indépendants que ceux qui
ont subi la recension grammaticale (528),

(jui n'est jamais qu'un choix dans la richesse

excessive des langues po])ulaires, et une
élimination de ce qui fait double emploi. La
langue grec(|ue et la langue latine ,

par

exemple, présentent une foule de mots qui

ne possèdent point toutes les formes ordi-

naires, et supidéent à leurs lacunes en em-
pruntant à d'autres mots les formes qui leur

manquL'nt; comme iyù, poO,... fipa, oiv.j, héy/M-,

fero, tuli, latum, etc. Personne ne croira sans

doute que èyii, /ioù, soient les cas d'un même
pronom, que fero, tuli, latum, soient les

temps d'un même verbe. Ce sont doux pro~-

noms, ce sont trois verbes inoomiilets dans

l'état actuel de la langue, qui, adirés avoir

vraisemblablement existé comme i'ndépen-

dants, n'ont pu échapper à l'élimination des

sui)ertlui!és qu'en soutenant leurs débris

l'un par l'autre, et formant ainsi un seul

pronom, un seul verbe factices, suffisant

exeellenee. (Fundgriihen des Orients, III, s. 270.) (".(>

n'est que par des livpotlicses liasaritées qu'on :dU\-

liufi ce caraclcre il l'étal piiiiiitii des langues séifii-

l;(|iios. La plupart des lacinis les plus ancieiUH's thi

crlld-iiieloji sont uioiiosyllahiques ; mais il deviuiil

pulysyll;il.i(|He par les llexions.

(o"28) Griniiu l'a prouvé pour la langue allen\ande,

en niontraul ([u'elle a perdu plusieuis l'urnics pic-

nois, ([ui est iiourtani la lan^'ue inoiios;-llal.iiiiuc par cicuscs qu'elle pooscdait auticlois.
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aui besoins de la nouvelle langue réglemen-
tée et définie. Quand on voit ywi) faire au
génitif yuvaixof, peut-on croire à la légitimité

d'une pareille dérivation? N'est-il pas plus
vraisemblable que dans les formes surabon-
dantes de la langue originelle, ici l'on disait

•/uvi), là yuvai;, ct que quelques membres de
ces deux formes sont seuls arrivés à la con-
sécration grammaticale?

« C'est le point de vue qui ressort avec
évidence de l'examen des conjugaisons dans
les langues les plus anciennes. En hébreu,
par exemple, les verbes dont la racine est le

plus évidemment monosyllabique peuvent
souvent se conjuguer de deux ou trois ma-
nières différentes, et ceux qui participent à
une môme racine bilitôre, bien que différents

pour la forme et la signification, se confon-
dent souvent entre eux. Le même fait se
retrouve dans la langue greccjue, surtout
chez Homère et les poêles les ])lus an-
ciens. Et,ut, je vais, tire ses temps de t'-.j, lîw,

l'w, tpi, non que tous ces verbes aicn( réel-

lement existé, mais parce que le radical pri-

mitif est successivement traité sur ces types
divers. 'Oy)t<jxw, o iiTxàv.i, ôyeiXoj, (.'ifeisM, ne
sont que des variantes de la racine primitive
O'^X. Batvw, ,'^«•1, pïî/^t; — Ks*.), x£t», y.sî^a.t, v.iou.v.1

(x ovrat) ;
— zvà-tj, xvijOw, xiÇ'.j. xvnoriM, xvijo-ik'j,

et tanl d'autres, peuvent être considérés de
môme. Il sendjle d'abord que Sy)^, par exem-
ple, doive être regardé comme la forme pri-

mitive, d'où, par suite, se seraient formés
èy>iTx-.), oyXtTàv'o, etc.; mais, bien loin de là,

ce sont au contraire ces formes qui sont
chronologiquement antérieures, et coexis-
taient avec bien d'autres encore, comme
variétés capricieuses d'un langage tout d'ins-

tinct.

« 11 faut tirer la même conclusion des
confusions que les jilus anciens poètes grecs
se permettent, conune les Hébreux, entre
des verbes très-divers pour le sens, mais
analogues pour la forme, iifi'.i signifiant bâ-
tir, esl très-ditréront deSauci», S«u«ï.., Suyvn-

fit, etc.; mais l'identité du radical 5,u suffit

pour établir entre eux une communauté de
temps; ûÉ,aw emprunte ses parfaits et son
aoriste passif à Saj^iaw (ôéSfiura, 3éSuï:pxt,

e5 »)0>,v), et réoi[)roquement ôa,u.;Ç'.) em-
prunte son aoriste second passif [iSùitnv) à

5éf/«. Le radical 5«m a produit 5«iw, Salouui,

Saivvfit, êiSiffxw, verbes qui, avec des signi-

fications très-difl'érentes, offrent des confu-
sions analogues. 11 en est de même de xfàu,
rendre un oracle, -/j,ùoim', se servir, xp??'"'
désirer, //)ij, il faut, y^pai-j'^ , toucher. Ce
sont là, au point de vue de nos langues arti-

ficiellement fixées, autant d'irrégularités,

ou , si l'on veut, de barbarismes reçus, dé-
niitant l'état d'une langue où l'érrivain n"a

d'autre règle que l'analogie générale (jui

dirige le langage du peuple. Le latin, au
contraire, offre tiès-peu de ces coid'usions.
Ce qui n'est pas grammaticalement régulier

y est déiidément barbarisme, parce que cette
langue, avant de passer dans les livres, a subi
un travail de régularisation et de fixation

rélléchie.

« La forme ordinaire des grammaires pour-
rait induire en erreur sur ce caractère des
languesanciennes, exemptes de toute entrave
conventionnelle, et ne songeant point à réali-

ser un type voulu. Soit, par exem]»le, la lan-

gue hébraïque. A la vue d'ouvrages aussi im-
posants par leur masse, la richesse de leurs
détails, et leur profonde systématisation
cjue la Grammaire critique d'Ewald,oule
Syslème raisonné de Gesenius, ne dirait-on

j)as qu'il s'agit d'une langue compliquée de
règles nombreuses, et assujettie dans ses
moindres détails à des mécanismes rigou-
reux? Rien pourtant ne serait moins exact.

Le plus letli'é des anciens Hébreux, un
Isaïe par exemple, n'eût guère conçu la pos-
sibilité d'un si long discours sur la langue
qu'il parlait avec tant de facilité. Générale-
ment les grammaires les plus longues sont
celles des langues qui en ont eu le moins;
car alors les anomalies étouffent les règles.

Chacun parlait à sa façon, imitant les au-
tres sans y penser, mais ne s'en rapportant
point à une autorité sujiéricure. Le gram-
mairien vient ensuite, dominé par son
idée de lois, et cherchant à tout ])rix des
formules qui renferment tous les cas possi-

bles. Au désespoir de voir ses principes gé-
néraux sans cesse déjoués par les caprices

du langage, il se sauve par les exceptions
qui bientôt sont elles-mêmes érigées en
règles. Or, le point de vue de lois el de fautes

est tout à fait difectueux, appliqué aux lan-

gues anciennes. Ces langues se permettent
une foule de constructions en ap|!arence peu
logiques, des énallages de genre, des phra-
ses inachevées, suspendues, sans suite. Il

serait également inexact, et d'envisager ces

anomalies comme des fautes , puisque nul
ancien n'avait l'idée d'y voir des transgres-

sions de lois qui n'existaient pas, puisque,
malgré ces tours irréguliers , on réussissait

parfaitement à se faire entendre, et de les

ériger en règles, en cherchant tles prescrip-

tions rigoureuses là où il n'y avait que ca-

price instinctif. La vérité est que l'écrivain,

en employant ces manières de parler, ne
songeait lii à observer ni à violer un règle-

ment, et ijue le lecteur ou l'auditeurcontem-
jiorains n'avaient non plus en présence de
ces tours, aucune arrière-pensée.

« Jamais donc le langage ne fut plus indi-

viduel qu'à l'origine de l'homme, jamais
moins arrêté, jamais plus subdivisé en ce

qu'on peut appeler dialectes. Trop souvent
on se figure que les variétés dialectiques se

sont postérieurement formées par diver-

gence d'un type uniciuo et primitif. Il sem-
ble, au premier coup d'œil , que rien n'est

plus naturel que de placer ainsi l'unité en
tê des diversités; mais des doutes graves
s'élèvent , quand on voit les langues se sub-
diviser avec l'état sauvage ou barbare, se

morceler pour ainsi dire de village en vil-

lage,. je dirai presque de famille en famille.

Le Caucase, jiar exemple, offre sur un petit

espace une quantité de langues entièrement

distinctes. L'.Mnssinie présente un pliéno-
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mène analogue (529). Mais ces diversités ne
sont rien en comparaison de celles qui sépa-

rent les langues de l'Océanie. C'est là que
l'état sauvage, en armant le bras de cliaiun

contre ses voisins, a poussé jusqu'aux der-
nières limites ses etl'ets de désunion et de
niorcelleuient. Parmi la poiAilation éparse et

grossière de l'île de Timor, on croit qu'il

n'y a pas moins de quarante langues parlées.

Dans l'île d'Endé ou de Flores, on trouve
aussi une multitude d'idiomes, et parmi la

population cannibale de Bornéo, il est proba-
ble qu'on en parle plusieurs centaines (530).

M. A. de Humboldt a fait la même remarque
sur les dialectes de l'Amériiiue, mais en
ibservant que cette variété est plus res-

treinte dans les lieux où les communica-
tions sont i)lus faciles, dans les savanes et

les forêts du Nord , sans cesse parcourues
par des chasseurs, le long des rivières, et

partout où les Incas avaient établi leur théo-

cratie par la force des armes (531).

« Ces faits nous semblent suffisants pour
prouver l'impossibilité d'une grande langue
nomogène , parlée dans une société ])eu

avancée. La civilisat.on seule peut étendre

les idiomes par masses hoaiogènes, et en-
core n'a-t-il été donné qu'aux sociétés mo-
dernes de r^'aliser une langue régnant pres-

que sans dialecte sur tout un grand [lays.

Si la langue grecque parlée par un peuple
si heureusement doué de la nature, a compté
presque autant de dialectes (]ue la Grèce
comptait de peu]ilades dilïérentes, peut-on
croire que les premiers hommes, qui se

possédaient à peine eux-mêmes, et dont la

raison était encore comme un songe, eussent
réalisé celte unité à laquelle les siècles les

plus polis ont eu peine à atteindre? Loin
donc de placer l'unité à l'origine des choses,

il faut l'envisager comme le résultat lent et

tardifd'unecivilisation avancée. Aucommen-
cement, il y avait autant de dialectes que de
familles, je dirai pres({ue d'individus. Cha-
cun se formait son langage sur un fond tra-

ditionnel, mais suivant son instinct, ou
plutôt selon les intluences que Jt sol, les

aliments, le climat exerçaient sui A'? orga-
nes de la parole et les opérations de l'intel-

ligence. On parlait par besoin social et par

besoin psychologique ; pourvu qu'on se for-

mulât suffisamment sa pensée, et qu'on la

fit entendre aux autres, on s'occupait peu de la

conformité de son langage avec un type au-
torisé et général. La surabondance de formes
que nous avons remarquée dans les langues
les plus anciennes n'a pas nue autre origine.
Une telle richesse, en etfet, n'est qu'indé-
termination, ces langues sont riches, parce
qu'elles sont sans règles et sans limites.

Chaque individu a eu le pouvoir de les trai-

(529) Cf. JoBi LuDOLi-i, Ilistorut œtliiopica, I. i,

c. i5. II" iO et siiiv.

(330) Cf. Ckawilrd, Ilislonj of tlie Indian Archi-
pelago, vol. 11, p. 70.

(.551) (^f. A. i>i: IliMi'oi.DT, Vues des Cordillères,

Litroil., p. vm cl ix.

(552) Herdor a dit, dans son Triiilé de l'oritjine

4es langues, qwt; plus une langue est barbare plus elle

ter presque à sa fantaisie, mille formes

exubérantes se sont produites, et le discer-

nement grammatical ne s'étant pas encore

exercé, elles coexistent dans un syncrétisme
absolu (332). C'est un arbre d'une végétation

puissante, auquel la culture n'a rien retran-

ché, et qui étend capricieusement et au
hasard ses rameaux luxuriants. Quand vie«i-

dra le travail réfléchi et scientifique du lan-

gage, son œuvre ne sera pas d'ajouter à cette

surabondance ; elle sera toute négative, elle

ne fera que couper et fixer, elle imiiosera

des lois, et ces lois seront des limites. L élimi-

nation s'exercera sur ces formes inutiles,

les superfétations seront bannies, la langue

sera déterminée, réglée, et en un sens ap-

pauvrie.
« Ainsi un langage illimité, capricieux,

varié, telle paraît avoir été la langue primi-

tive; et si l'on convient d'appeler ces varié-

tés dialectes, au lieu de placer avant eux
une langue unique et compacte, il faudra

dire que cette unité n'est résultée que de
l'extinction successive des variétés dialecti-

ques. Ce serait môme se tromper que de
chercher des groupes trop arrêtés dans cette

diversité même, et de croire, par exem|ilo,

que tous les dialectes qui plus tard ajiparais-

sent dans chaque langue eussent dès lors

leur existence individuelle. Ce n'est que pos-

térieurement que telles et telles propriétés

grammaticales sont tlevenues, en se grou-
pant entre elles, le trait disimctif de tel et

tel dialecte. Elles coexistaierd alors dans un
mélange qu'on a pv prendre pour l'unité,

mais qui n était q.j.é la confusion. Ce n'est ni

l'unité, ni l'analyse qui se trouvent au début
de l'esprit huritin, mais le syncrétisme.

Tous l'es éltoents y sont entassés sans cette

exacte distinction qui caractérise l'analyse,

sans cette belle unité qui résulte de la par-

faite synthèse. Tout y est comme n'y étant

pas, parce que tout y est sans individuali

sation ni existence séparée des parties. Ce
n'est qu'au second degré que celles-ci com-
mencent à se dessiner avec netteté, et cela,

il faut l'avouer, aux dépens de l'unité, dont

l'état primitif offrait au moins quehjue appa-

rence. Alors c'est la multiplicité, la division

qui domine, jusqu'à ce que la synthèse

venant ressaisir ces [)arties isolées, lesf[uellcs

ayant vécu à part ont désormais la cons-

cience d'elles-mêmes, les fonde de nouveau
dans une unité supérieure. En un mot, exis-

tence confuse et simultanée des variétés dia-

lectiques, existence isolée et indépendanio

des dialectes, fusion de ces variétés dans une
unité plus étendue : tels sont les trois degrés

qui correspondent, dans la marche des lan-

gues, aux trois phases de tout développe-

ment soit individuel, soit collectif.

a de conjugaisons. Sans doute, pnis([iic chacun a ou
le dioil d'y faire sa conjugaison à sa guise, et que
l'usage ne s'est pas constitué en aibilie pour con-

sacrer telle forme et éliminer telle autre. Voyez un
exemple remarquable de ces coexistences de formes

miilliples <laiis les langues populaires, dans l'Essai

51(1' /(' pnli, de M.M. Btii.NocF et Lvssu.v, p. 173.
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Une richesse sans bornes ou plutôt sans
régie, une synthèse obscure et conipr6hcn-
sive, tous les éléments entassés et indis-
tincts, tels étaient donc les caractères de la

pensée et de la langue des premiers hommes.
Ainsi à toutes les époques, apparaît le mer-
veilleuv accord de la psychologie et de la

linguistique; nous sommes donc fondés à
considérer les langues comme les formes
successives qu'a revêtues l'esprit humain
aux difl'érents moments de son existence,
comme le ]u-oduit des forces humaines agis-
saut à tel moment donné et dans tel milieu.
Ce résultat se confirme en considérant l'har-
monie non moins parfaite des langues et des
climats. Tandis que celles du Midi abondent
en formes variées, en voyelles sonores, eu
sons pleins et harmonieux, celles du Nord,
comparativement plus pauvres et ne recher-
chant que le nécessaire, sont chargées de
consonnes et d'articulations rudes. On est
surpris de la différence que i>roJuisont à cet
égard quelques degrés de latitude. Les trois

];rincii)aux idiomes sémitiques, par exemple,
rnianiéen, l'hébreu etl'arabcbien quedistri-
bués sur un espace peuconsidérale, sont dans
un rapport exact pour la richesse et la beauté
avec la situation climalérique des peuples
qui les ont parlés. L'araméen, usité dans le

Nord, est dur, pauvre, sans harmonie, lourd
dans ses constructions, sans aptitude pour
la poésie, qui en effet s'est à peine fait en-
tendre dans ce rude idiome. L'arabe, au
contraire, placé à l'autre extrémité, se dis-

tingue par une admirable richesse. Nulle
langue ne possède autant de synonymes pour
certaines classes d'idées, nulle ne présente
un système grammatical aussi compliqué;
(ie sorte qu'on serait tenté quelquefois de
voir surabondance et subtilité dans l'étendue
presque indéflnie de son dictionnaire et le

labyrintlie de ses formes grammaticales.
L'hébreu enfin, placé entre ces deux extrê-
mes, tient également un milieu entre leurs
qualités opposées. 11 a le nécessaire, mais
rien de superflu ; il est harmonieux et facile,

mais sans atteindre à la merveilleuse flexibi-

lité de l'arabe. Les voyelles y sont disposées
haraioniquement, et s'entremettent avec me-
sure pour éviter les articulations trop rudes,
tandis que l'araméen recherchant les formes
numosyllabiques, ne fait rien pour éviter les

collisions de consiuines, et que dans l'arabe

au contraire, les mots semblent à la lettre

nager dans un fleuve de voyelles, qui les

dérobe de toutes parts, les suit, jcs précède,
les unit, sans souffi-ir aucun de ces rappro-
chements que se permettent les langues
d'ailleurs les plus harmonieuses. Si l'on

s'étonne de rencontrer de si fortes variétés

de caractère entre les idiomes au fond iden-
tiques, et parlés dans des climats dont la

dilférence est après tout si peu consiilérable,

qu'on se rappelle les dialectes grecs, qui
dans un espace plus restreint encore présen-
taient des différences non moins profondes,
la dureté et la grossièreté du dorien et de
l'éolien à côté de la mollesse ionienne, tout
inflé-hie en voyelles et en diphthongues,
tout adoucie en sons eft'éminés. Il faut

dailleurs reconnaître que l'esprit divers des
peuples est une cause de variété bien plus
puissante, et que le clin at ne peut quelque
chose qu'en influant sur cet esprit môme.

« C'est en effet dans la diversité des races

qu'il faut chercher les causes réelles de la

diversité des idiomes. L'esprit de chaque
peuple et sa langue sont dans la plus étroite

connexité : l'esprit fait la langue, et la langue
à son tour sert de formule et de limite à l'es-

prit (333). La race religieuse et toute sensi-

tive des peuples sémitiques ne se peint-elle

pas trait pour trait dans ces langues toutes

physiques et morales, aux(iuelles l'abstrac-

tion est inconnue et la mélaphysique impos-
sible? La langue étant le module nécessaire

des opérations intellectuelles d'un jieu-

])le (33'i-), des idiomes peignant tous les objets

parleurs qualités sensibles, presque dénués
de syntaxe, sans construction savante, privés

de ces conjonctions variées qui établissent

entre les membres de la pensée des relations

si délicates (333), devaient éire éminemment
propres aux énergiques peintures des Voyants
et aux tendres et doux accents d'une poésie

peu intellectuelle, mais devaient se refuser

à ces profondes analyses, qui meitent à nu
les lois de l'esprit humain, et par elles celles

du monde et de Dieu. Imagine-r un Aristote

ou un Kant avec un instrument aussi gros-

sier n'est guère plus possible que de conce-

voir un poëme comme celui de Job dans nos
langues métaphysiques et réfléchies. Aussi
cliercherait-on vainement chez les peuples
qui les ont parlés quelque tentative indigène
d'analyse pliilosophique, tandis qu'ils abon-
dent en peintures ravissantes d'impressions
•^'jssagères et de beautés p.hysiques, en ex-

])ressions vraies et unes de sentiments mo-
raux, d'aphorismcs pratiques. C'est par excel-

(57)7)) « C'est l'esprit qui, primitivement, crée li;

laiiL,';igc ; niais le langage, une fois créé, développe
et perl'ettionne l'esprit : l'effet réagit sur la cause.

Le langage a cela de coninuin avec toutes les gran-
des institutions, qui, après avoir été Cioées par la

natiue liuniaiiie , l'ont transformée ellc-nicme. >

Cousin, Cours de ISfO-SO, 5' feçon.)

(334) Oii a fait la remarque que la pliilosopliie

tro.is. esulentiile ne pouvait prendre naissance qu'en
Allemagne, dont la langue, plus qu'aucune autre,
jicrnK'i ou suggère d'employer objectivement le

pronom de la pieniièrep-rsoniie. Pourlaitl l'expres-

sion le moi est familier à Pascal et à Féiielon. (I.i;

loi est liaissiible, Pascau.) — Fiisiii.o.'t , Lfllrc II

au duc rf'OiVt'HHs. — Log. de P. R. , m" part.,

ch. XX, § (i. — Locke dit de même le soi, 1. ii,

cil. \XVT, § 9.

("ij.'i) Au lieu de ces savants enroulements de

plirase [circuitus, compreheiisio, comme les appelle

Ciiéron), sous lesquels les langues grecque et laliiio

savent assemliler avec tant d'art les détails multi-

ples d'une pensée unique, L'.s Séniiles ne savent que

l'aire suivre les propositions les unes après les au-

tres, en cmplovant pour tout artifice la simple co-

pulative ei, ([ni' fait tout le secret de leur période "l

leur lient lieu de presque toutes les autres conjonc-

tions.
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leiico la race des religions, destinée à leur

donner naissance et à les propager; cl on

etfet, n'est-il pas remarquable que les trois

religions qui jusqu'ici ont joué le plus grand

rôle dans l'hi'stoire de la civilisation, les

trois religions marquées d'un caractère spé-

cial de durée, de fécondité, de prosélytisme,

et liées d'ailleufs entre elles par des rap-

ports si étroits qu'elles semblent trois ra-

meaux d'un même tronc, trois traductions

inégalement belles et pures d'une même
idée, sont nées toutes les trois parmi les

peuples sémitiques, et de là se sont élancées

a la conquête de hautes destinées? Il n'y a

que cpielques lieues de Jérusalem au Sinai,

et du Sinaï à la Mecque.
« Au contraire, la recherche réfléchie, in-

dépendante, sévère, courageuse, pJnlosoplii-

que en un mot de la vérité, semble avoir été

le iiartage de cette race indo-germanique,
qui du iond de l'Inde jusqu'aux exirénntés
de l'Occident et du Nord, depuis les siècles

les plus reculés jusqu'aux temps modernes,
a cherclié à expliquer Dieu, 1 homme et le

monde au sens rationaliste, et a laissé der-
rière elle comme échelonnés aux divers de-
grés de son histoire ces systèmes, ces créa-

tions philosophiques, toujours et partout
soumis aux lois constantes et nécessaires

d'un développement logique. Les langues
de cette famille semblent créées pour l'accom-

plissement de cette mission. Elles ont une
souplesse merveilleuse pour exprimer les

relations les plus intimes des choses par les

flexions de leurs noms , les temps et les

modes variés de leurs verbes, leur particules

infiniment délicates, et surtout la facilité

qu'elles ont de former à volonté des mots
composés. Possédant seules l'admirable se-

cret de la période, elles savent relier dans
un tout les membres divers de la pensée;
l'inversion leur permet de conserver l'ordre

naturel des idées sans nuire à la détermi-
nation des rapports grammaticaux; tout de-
vient pour elles abstraction et catégorie

;

elles sont les langues de la métaphysi(iue et

de l'idéalisme. Ellos ne pouvaient apparaître
que chez une race philosophique, et une
race philosophique ne pouvait se dévelojiper
sans elles.

« Que faut-il de plus pour conclure que
chez les diverses races et dans chaque pays,
la langue fut le produit de l'originalité hu-
maine et ilu caractère individuel de l'homme ?

Chercher ailleurs que dans l'esprit et les

procédés qu'il employa l'unité du langage,
suiiposer, par exeu pie , que toutes les lan-
gues sont sorties par dérivation d'une seule,
c'est dépasser les faits, et supposer plus qu'il

n'est nécessaire. Rien de plus commode sans
doute qu'une telle hypothèse pour expliquer
les ressemblâmes des langues et de tous les

(356) Les s.iiivages se montrent tics-c\irieux de
savoir le nom des objets qui leur sont inconnus. Ils

semblent supposer dans ce nom quelque chose d'ab-

solu. La mcme idée se retrouvait au fond do l'expé-

riei;ce de Psammélique. Nos aïeux du xni' siècle

prenaiL'nt aussi le français pour la langue nalurelle

de tous les humains. L'un des historiens do saint

jiroduits de l'esprit humain Ua|iporler à
une môme origine les peuples eiiti'e les(iuels

on trouve quelque élément comuiun, et,

comme on trouve de ces éléments dans
toute l'humanité, en conclure l'unité primi-
tive, est la ]iremière idée qui se présente;

car on s'adresse toujours aux causes exté-

rieures avant de rechercher les causes psy-
chologiques. L'unité matérielle de race frappe

et séduit; l'unité de l-'esprit humain conce-

vant et sentant jiartout de la môme m;mière,
reste dans l'ombre. En un sens, l'unité de

l'humanité est une proposition sacrée et

scientifiquement incontestable ; on peut dire

qu'il n'y a qu'une langue, (ju'une littérature,

qu'un système de traditions mythiipies

,

puisque ce sont les mêmes procédés qui
partout ont présidé à la formation des lan-

gues, les mêmes sentiments qui jiartout ont
fait vivre les littératures, les mômes idées

qui se sont partout traduites par des mythes
divers. Mais faire cette unité toute jisycho-

logique, synonyme d'une unité matérielle

de race (qui peut être vraie, qui peut ôtre

fausse, n'importe) c'est rapetisser une grande
vérité aux minces proportions d'un petit fait,

sur lequel la science ne pourra peut-être

jamais rien dire de certain.

« Et d'abord les ressemblances gramma-
ticales qui se rencontrent entre toutes les

langues s'expliquent suflTisamment par l'iden-

dité même de l'esprit humain, agissant de la

même manière sur plusieurs points à la fois.

Quant aux rapports lexicologiques, ils sem-
bleraient au premier coup d'oeil plus diffi-

ciles à expliquer; mais outre qu'on en a
singulièrement exagéré l'importance, en se

fondant sur les analogies les [dus superfi-

cielles ou les plus insullisantes, on peut affir-

mer qu'il n'en est pas un seul qui ne s'ex-

plique par des raisons intrinsèques, sans que
l'on soit obligé de recourir à la communauté
d'origine. En effet, la plujiart des racines com-
munes aiipartiennent à la classe des racines

formées jar onomatopée; et lors même que
la science se trouve dans l'impossibilité de
rendre raison en particulier de chaque ana-
logie, il sufilt qu'elle ait réussi à expliquer
l'identité dans un certain nombre de cas,

pour qu'on lui jiermette de tirer l'induction

générale que dans tous les cas non expli-

qués, il y a raison secrète, bien (pi'elle ne se

laisse pas apercevoir aussi facilement. Toute
appellation ayant sa cause dans l'objet ap-

pelé, et le caprice n'ayant eu aucune jiart

dans la forniaîion des langues, le choix de
chaque mot a di1 avoir sa raisrn sufli-

sante (53(3). Est-il donc étrange que la même
raison ait existé à la fois dans des lieux di-

vers, et produit parallèlement le même signe

pour la même idée dans des familles diffé-

rentes?

Louis, Guillaume de Chartres, rapporle qu'iui jein'.e

lioiume, né sourd-muet aux ext.émiiés de la liour-

gogne , fut guéri niiraculeiisenienl au loiiiheau du
saint roi, el se mil iiieoniinenl à parler <; l'uiijwe de

la cnpilalc. { Iliit. l'Hlér. de la ,-\ancf, Ioîiio \.VI

page 159.)
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« Quelles que soieut les imluctions que
dans l'état actuel nous pouvuns tirer sur le

passé, il faut avouer que bien des choses

resteront toujours inexpliquées dans les

procédés primitifs de l'esprit humain, à

cause de rirapossibililé absolue où nous
sommes de les concevoir et de les formuler.

« Comment exprimer un point de vue spon-

tané dans des langues dont tous les termes

sont fortement déterminés, c'est-à-dire sont

fortement réllexifs (537)? » Il faut dire que
l'humanité, à ces époques reculées, était do-

minée pardes influences, qui n'ont plus main-

tenant d'analogues, ou qui ne sauraient plus

amener les mêmes effets. A la vue de ces

produits étranges des premiers âges , de ces

faits qui semblent en dehors de l'ordre ac-

coutumé de l'univers, nous serions tentés

d'y supposer des lois particulières, mainte-
nant privées d'exercice. Mais il n'y a pas

dans la nature de gouvernement temporaire;

ce sont les mêmes lois qui régissent aujour-
d'hui le monde, et qui ont présidé à sa cons-

titution. La formation des différents systè-

mes et leur conservation, l'aijparition des

êtres organisés et de la vie, celle de l'homme
et de la conscience, les premiers faits de
l'humanité ne furent que le développement
d'un ensemble de lois physiques et psycho-
logiques posées une fois pour toutes, sans

que jamais l'agent supérieur qui moule son
action dans ces lois ait interposé une vo-

lonté spécialement intentionnelle dans le

mécanisme des choses. Sans doute tout est

fait par la cause première ; mais la cause
première n'agit pas par des motifs partiels,

par des volontés particulières, comme le di-

sait Malebranche (o38). Ce cpi'elle a fait est

et demeure le meilleur; les moyens qu'elle

a une fois établis sont et demeurent les plus

efficaces. Mais comment, dira-t-on, expli-

quer par un même système des effets si di-

vers? Pourquoi ces faits étranges qui signa-

lèrent les origines, no se reproduisent-ils

plus, si les lois qui les amenèrent subsistent

encore? C'est que les circonstances ne sont
plus les mômes : les causes occasionnelles
qui déterminaient les lois à ces grands phé-
nomènes n'existent plus. En général , nous
ne formulons les lois de la nature que pour
l'état actuel, et l'état actuel n'est qu'un cas

particulier. C'est comme une équation par-

tielle tirée par une hypothèse spéciale d'une
équation plus généiale. Celle-ci renferme
viiluellement toutes les autres, et a sa vé-
rité dans la vérité particulière de toutes les

autres. 11 en est ainsi des lois de la nature.

Appliquées dans des milieux ditféi'ents, elles

produisent des effets tout divers; que les

mêmes circonstances se représentent, les

mômes cll'ets re|«raîtront. 11 n'y a donc pas

<leux ordres de lois qui s'ordonnent entre
eux pour renqilir leurs lacunes et su|ipléer

à leur insullisancc, il n'y a pas d'intérim
dans la nature : la création et la conserva-
tion s'opèrent par les mômes moyens, agis-

(fiTtl) CoL'siN, Fraijin. pliilosoph., t. I"', page 561

(3' é>iii.).

sant dans des circonstances diverses. Quelles
étranges combinaisons ne durent pas ame-
ner ces bouleversements dont notre globe
porte les traces, dans ce monde qui nous
paraît fantastique, parce qu'il était différent

du nôtre? Et quand l'homme apparut sur ce
sol encore créateur, sans être allaité par une
femme, ni caressé par une mère, sans les

leçons d'un père, sans aïeux, ni patrie,
songe-t-on aux faits étonnants qui durent se
passer au premier réveil de son intelligence,

à la vue de cette nature féconde, dont il

commençait à se séparer? 11 dut y avoir dans
ces premières apparitions de l'activité hu-
maine une énergie, une spontanéité dont
rien ne saurait maintenant nous donner une
idée. Le besoin en effet est la vraie cause
occasionnelle de l'exercice de toute puis-

sance. L'homme et la nature créèrent, tandis

qu'il y eut un vide dans le plan des choses ;

ils oublièrent de créer, sitôt qu'aucun besoin
ne les y força. Non pas que dès lors ils

aient compté une puissance de moins ; mais
ces facultés productrices qui à l'origine

s'exerçaient dans une immense proportion,
privées désormais d'aliment, se trouvent
réduites à un rôle obscur, et comme acculées
dans un recoin de la nature. Ainsi l'organi-

sation spontanée, qui à l'origine fit apparaî-
tre tout ce qui vit, se conserve encore sur
une échelle imperceptible aux derniers de-
grés de l'espèce animale ; ainsi les facultés

spontanées de l'esjirit humain se retrouvent
encore dans les faits de l'instinct , mais
amoindries et presque étouffées par la rai-

son ; ainsi l'esprit créateur du langage se re-

trouve encore dans celui qui préside à ses

révolutions : car la force qui fait vivre est

au fond celle qui fait naître , et développer
est en un sens créer. Si l'iiomme perdait le

langage, il l'inventerait de nouveau. Mais il

le trouve tout fait ; dès lors sa force produc-
trice dénuée d'objet, s'atrophie comme toute
puissance non exercée. L'enfant la possède
encore avant de parler, mais il la perd sitôt

((ue la science du dehors vient de rendre
inutile la création intérieure.

« Qu'on ne dise donc plus : Si l'homme a

inventé le langage, pr>urquoi ne l'invente-t-il

j)lus? C'est qu'il n'est plus à inventer; l'ère

de la création est passée. Mais à l'origine des
choses, au milieu de l'excitation produite
par les premières sensations, sous l'influence

de l'imagination et de l'instinct, on ne sau-
rait assi^iiicr de limites à ce qu'ont pu faire

les facultés humaines. « Je suis pénétré de
« la conviction, dit M. G. de Humboldt, qu'il

« ne faut pas méconnaître cette force vrai-

« ment divine que recèlent les facultés hu-
«niaines, ce génie créateur des nations,
'( surtout (ians l'état primitif, où toutes les

« idées et même les facultés Je rflme em-
« pruntem une force plus vive de la nou-
« veauté des impressions, où l'homme peut
« pressentir des combinaisons auxquelles il

« ne serait jamais arrivé par la marche lente

(;>,i8) Méditations chrétiennes, 1' médilalioii et

passim.
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« et progressive de l'expérience. Ce génie

« créateur peut frantliir les liuiites qui sein-

« blent prescrites au reste des mortels, et

« s'il est impossible de retracer sa marche,
« sa présence vivifiante n'en est pas moins
« manifeste. Plutôt que de renoncer, dans
«l'explication de l'origine des langues, à

« l'influence de cette cause puissante et pre-

«mière, et de leur assigner à toutes une
'< marche uniforme et mécanique qui les

« traînerait pas à jias depuis le commence-
« ment le i>lus grossier jusqu'à leur perfec-

«tionnement, j'embrasserais l'opinion de
« ceux qui rapportent l'origine d.'s langues ,\

«une révélation immédiate de la Divinité.

« Us reconnaissent au moins rélincelle di-

« ville, qui luit à travers tous les iiJiomes,

« même les plus imi)arfaits et les moins cul-
« tivés (539). )>.

« Ces grandes créations des temiis primi-
tifs nous semblent maintenant impossibles,
parce qu'elles sont au-dessus de nos facultés

réfléchies, de notre puissance d'invention.

Mais cela prouve seulement la faiblesse de
l'état actuel, état pénible, dilllcile, plein

d'efforts et de sueurs, que l'esprit humain
aura dû traverser pour arriver à un état su-
périeur. On serait tenté, à la vue de ces

]iroiliges, de regretter que l'homme ait cessé

d'être instinctif pour devenir rationnel; mais
on se console en songeant que, si sa puis-

sance interne est diminuée, sa ci'éalion est

bien plus [.lersonnelle, ipi'il possède plus
émiiiciiimcnt son ceuvre, qu'il en est l'au-

teur à un titre plus élevé; en songeant en-
core que le progrès de l'état réfléchi amènera
une autre phase, où il sera de nouveau
créateur, mais librement et avec conscience,
où, après avoir traversé le syncrétisme et

l'analyse, il fermera par la synthèse le cercle

des cnoses. Un jieu de réflexion a pu tuer
l'instinct; mais la réflexion complète fei-a re-

vivre les mêmes œuvres avec un degré su-

périeur de clarté et de détermination. »

M. COUSIN.

Le père de l'éclectisme moderne a publié
les paroles suivantes :

« Le langage est certainement la condi-
tion de toutes les op rations complexes et

peut-être de toutes les opérations simples
de la pensée. » (Cours de 1819, 1" [lartie,

page 109.)

Apres cela il semblait qu il était de rigueur
de conclure, avec M. de Bonald, qu'il eût
fallu posséder le langage pour être en état
de l'inventer ; mais une pareille concession
aurait compromis la cause de l'éclectisme.
Voici ce qu'a imaginé le célèbre pbiloso|)he.

« Que d'absurdités n'a-t-on pas entassées
sur la (puestion du langage et des signes ?

L'école théologique, })0ur abaisser l'esprit

humain, prétend que Dieu seul a pu inven-
ter le langage! Mais la difliculté n'est pas
d'avoir des signes ; les sons, les gestes, no-
tre visage, tout notre corps, expriment nos
sentiments instinctivement et souvent même

(530) Lellrc à Abfl Itciiiusal, p. 5o-o6.

îi notre insu ; voilà les données primitives
du langage, les signes naturels (pie Dieu n'a

faits que comme il a fait toutes choses
Maintenant, pour convertir ces signes natu-
rels en véritables signes et instituer le lan-

gage, il faut une autre comiilion ; il faut

qu au lieu de faire de nouveau tel geste, de
j)Ousser tel son instinctivement comme la

première fois, ayant remarqué nous-mêmes
que d'ordinaire ces mouvements extérieurs

accompagnent tel ou tel mouvement de
lame, nous les répétions volontairement,
avec l'intention de leur faire exprimer le

même sentiment. La ré|iétition volontaire

d'un geste ou d'un son jiroduit d'alii>r.l par
in>tinct et sans intention, telle e-t l'in-titu-

tioa du signe, proprement dit, du langage.
Cette répétition volontaire est la convention
primitive sans laquelle toute convention ul-

térieure avec les autres ho i mes est impos-
sible ; or il est absurde d'employer Dieu
pour faire cette convention première à no-
tre place : il est évident que nous seuls pou-
vons faire celle-là. L'institution du langage
par Dieu recule donc et déplace la difliculté

et ne la résout pas. Des signes inventés par
Dieu seraient pour nous, non des signes,
mais des choses qu'il s'agirait ensuite pour
nous délever à l'état de signes, en y atta-

chant telle ou telle signification. Le langage
est une institution de la volonté travaillant

sur l'instinct et la nature. Mais ôtez la vo-
lonté, il n'y a plus de répétition libre possi-

l)le d'aucun signe naturel, il n'y a plus de
vrais signes possibles, et la sensibilité tout*

seule n'explique pas plus le langage que l'in-

tervention de Dieu. Enfin ôtez la volonté,
c'est-à-ilire le sentiment de la personnalité,
la racine du je est enle\ée, il n'y a plus de
verbe, ex|iression de l'action et \le l'exis-

tence : il n'est pas plus au pouvoir de Dieu
qu'il n'appartient au sens et à l'imagina-

tion de nous en suggi'rer la moindre idée. »

(Fray. pliil., t. II, i).T3\,3' édit.)

A'oici comment ce passage a été refuté en
quelques mots par M. Roux-Lavcrgne.

" Nous aurions à présenter là-dessus de
nombreuses observations. Il nous suffira de
faire remarquer, en premier lieu, que le

chef de l'éclectisme prèie gratuitement à l'é-

cole théologique des motifs imaginaires, et

(lu'ajirès l'avoir calomniée, il ne cite, ni [lar

conséquent ne réfute, aucune des raisons sur
lesquelles elle apfiuie l'opinion qui émeut
si fort la bile de M. Cousin. Nous demande-
rons, en second lieu, de quel crime cette

école est coujiable pour avoir montré à
l'homme les limites vraies et infranchissa-
bles de sa puissance iritcllectuelle. Kt, s'il y
puise, comme il le doit, une leçon d'Iiumi-
lité, ne faut-il pas remercier ceux qui lui ont
ménagé un remède, très-nécessaire assuré-
ment, à la su[)erbe dont il est si malheureu-
sement allligé ? L'école que l'on gourmande'
il'une façon si magistrale, enseigne: 1° que
la société humaine et sonindlspensable ins-

trument, le langage articulé, sont l'œuvre
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de Dieu ;
2° que la parole est aussi l'instru-

ment nécessaire de la raison individuelle.

Et [larce que l'homme ne pourrait inventer

la parole sans jouir du plein exercice de sa

raison, l'école théolosique tire de là une
preuve nouvelle et irréfutable iiu'il n'est pas

l'auteur de la parole. En altrilnianl cette in-

vention à l'hoanne, M. Cousin se range
parmi ceux qui font précéder la société par

l'état de nature. Il ne pouvait donc pas se

dispenser, en proposant son avis sur les si-

gnes, de discuter conlradictoirement, dans

ses princii)aux arguments, la thèse de l'écoie

théologique.
« Avant de trancher la question, il devait

en outre appliquer mieux qu'il ne l'a fait le

principe du caractère essentiel des idées. Le
signe est-il, oui ou non, un de ces caractères,

leur caractère commun et indéfectible dans
l'état actuel de notre nature? Voilà ce qu'il

importait de décider.

« Mais voyons sa théorie. D'après M. Cou-
sin, le langage vient de Dieu, en ce que les

signes naturels et les instruments des si-

gnes artificiels en viennent ; il est aussi d'in-

vention humaine, parce que c'est l'homme
qui a fécondé par la réflexion les moyens
qu'il tenait de Dieu. Nous résumerons "très-

exactement sa pensée en disant que l'inven-

tion du langage n'est autre chose que la ré-

pétition volontaire des signes spontanés, en
d'autres termes que la transformation des

signes spontanés en signes réfléchis.

« Par signes sjiontanés , M. Cousin en-
tend les signes naturels. Or ces signes ne
sont autre chose que les phénomènes sous
lesquels nous apjiaraissent les réalités con-

crètes, et des trois conditions nécessaires

pour que les trois éléments de la notion

complète de ces réalités soient déterminés,
les signes naturels n'en remplissent qu'une,
puisqu'ils n'expriment que l'attribut. D'ail-

leurs, comment les signes naturels pour-
raient-ils être transformés en signes réllé-

chis, si notre raison ne pouvait s'exercer ?

Or il est manifeste qu'elle ne le peut qu'à la

condition de connaître l'universel et l'abs-

trait, et qu'elle ne réalise cette condition

qu'à l'aide des signes artificiels qui en doi-

vent déterminer l'idée. L'existence des si-

gnes artificiels précède donc en nous tout

acte de réflexion ; d'où il suit qu'ils ne peu-
vent pas être une transformation des signes

naturels ou spontanés, et que ces derniers,

au contraire, pour avoir une valeur, doi-

vent être interprétés à la lumière des signes

artificiels ou réfléchis. Nous concluons de là

que le langage est d'origine divine, non-seu-
lement quant aux signes naturels et aux
instruments organiques des signes artifi-

ciels, mais encore quant à la création immé-
diate de ces signes.

« Le caractère le plus général et le plus
extérieur des idées est donc la nécessité du
signe. Après celui-là s'olfrent immédiate-
ment les deux caractères signalés par Platon,

i:ar Aristote, pai- saint Thomas, parles sco-

iasti(p»es avant de l'être |)ar Leibnitz et par
M. Cousin, savoir le particulier et l'univer-

sel, le contingent et le nécessaire, etc., etc.

Nous admettons cette distinction, et selon

que les idées sont marquées de l'un ou de
l'autre caractère, nous les rapportons à des
sources différentes : les particulières et les

contingentes à l'expérience, les universelles

et les nécessaires à la raison. Nous pensons
aussi avec saint Thomas, suivi en cela par
M. Cousin, que la connaissance humaine
débute parle contingent et par l'expérience,

et que la raison termine r(euvre en déga-
geant le nécessaire du contingent, l'univer-

sel du particulier.

« Le langage étant donné, la connais-
sance humaine a trois sources : l'expérience,
la raison et la foi.

« L'expérience est double. Elle n'est au-
tre chose que notre faculté de connaître, per-

cevant d'une part, le monde extérieur à l'aide

de nos cinq sens, et, de l'autre, les phéno-
mènes qui nous révèlent notre âme à l'aide

de la conscience.
« Toiit ce qui est visible pour nous dans

les faits extérieurs et intérieurs cfunpose le

domaine de notre double exjiérience. Mais
nous ne voyons pas seulementles faits; nous
voyons aussi la nature, les rapports, les lois

des faits, en d'autres termes, toutes les véri-

tés qu'ils impliquent et qu'ils supposent.
C'est là la fonction de la raison.

« La raisjn entend le vrai, comme dit

Bossuet. Or dans les vérités qu'elle nous
découvre, aussi bien que dans les faits que
l'expérience aperçoit, il y a des choses que
nous voyons, et des choses que nous ne
voyons pas.

« L'expérience et la raison ont pour ob-
jet les éléments visibles de Jnofre connais-
sance. Les éléments invisibles qui peuvent
s'y rencontrer sont les objets de la foi. L'ex-
périence et la raison sont fondées sur l'évi-

dence de la perception intuitive ; la foi s'ap-

puie sur l'autorité du témoignage. »' [De la

philosophie de l'histoire, p. 23^.)

CH. NODIER.

Le brillant Cli. Nodier , dans ses Nolions
(le linguistique , a cru devoir aborder, lui

aussi, la c[uestion de l'origine du langage.
Nous laisserons à l'éloquent auteur du Ta-
bleau fie l'univers, M. Dauiélo, le soin de lui

répondre.
Ch. Nodier suppose que le langage du

premier homme a dû être comme celui des
animaux, qui ne reiiconlrent que par hasard
dans leurs meuglenieiils, dans leurs mugisse-
ments, dans leurs bêlements, dans leurs rou-
coulements, dans leurs sifllements , des con-
sonnances mal articulées.

a C'est ce que je nie, répond M. Daniélo,
par la très-simple raison que les organes
lie la voix de l'honune et des animaux dif-

fèrent , par la raison que le hautbois ne
donne pas le même son que la trompette,
la flûte que le cornet à bouquin, et la clari-

TiCtte que la grosse caisse. Il faut respecter

la nature.
« Vous l'avez dit vous-même, et dans un

style fait pour orner la vérité, bien mieux
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(]ue pour cuibellir le toinlieau d"(.'rrcurs ca-

(iu([ues.

« Outre sa construction sublime (de l'or-

« gane de !a voix) et àjamais désespéranle

« pour tous les facteurs d'un instrument à

' touciies, à cordes et à vent^ l'homme avait

« dans les poumons un soufflet intelligent et

« sensible, dans ses lèvres un limbe épa-

« noui , mobile, extensible, rétractile, ([ui

« jette le son, qui l'assouplit, qui le contraint,

«qui le voile ,
qui l'éteint; dans sa langue

« un marteau souple, flexible, onduleux, qui
'1 se replie, c[ui s'accourcit, qui s'étend ,

qui
'< se meut et qui s'interpose entre ses val-

» ves, selon qu'il convient de retenir ou
n d'épancher la voix, qui attaque ses lou-

« ches avec flpreté ou qui les effleure avec
'I mollesse; dans ses dents un clavier ferme,

« aigu, strident; à son palais un tynqian

<< grave et sonore. »

« Puisque l'homme est doué d'un organe
vocal si riche et si varié, qui le met au-des-
sus de toute comparaison et même de toute

imitation mécanique, le mécanicien fùt-il un
grand artiste au milieu d'une grande civili-

sation ,
pourquoi voudrions-nous le rabais-

ser au niveau des meuglements, des béle-

nienls, etc.? Pourquoi surtout ces bêlements
d'animaux étaient-ils déjà complets alors, et

restent-ils les mômes aujourd'hui, tandis

que l'organe humain était alors incomplet

,

méconnaissable, et se montre si supérieur

maintenant? Selon vous aussi, l'homme no
serait donc au-dessus de la bête qu'après
<i voir été au-dessous d'elle ? Qu'en dites-vous,

M. Nodier? qu'en dites-vous, homme d'es-

prit, de bon sens et de bonne foi?

« Suivons notre examen :

« Comme ce langage imparfait, conlinue
< l'auteur , n'exprime d'abord que l'élan

« d'un désir, l'instinct d'un appétit, le be-
" soin, l'épouvante ou la colère , il s'est con-
« serve chez tous les peuples dans la sim-
« plicité naturelle de ses premiers éléments,
« sous le nom d'exclamation et d'interjec-
<• tion, et il est resté immobile et'universcl
'< à travers toutes les révolutions des idio-

« mes et des dictionnaires, pour marquer
« le passage de l'état de simple animation à

«l'état d'intelligence. Eneifct, dès cette

« première époque, et sans autre ressource
<< que la voyelle ou le cri, l'homme s'é-

" leva, chose étrange , par la puissance de la

« pensée, aux idées d''admiration, de vénéra-
« lion, de prescience contemplative, de spi-

« ritualisme, d'adoration et de culte, qui im-
" priment seules à son espèce le sceau d'une
« gran.le destinée. »

« Chose étrange, en vérité, que de si bas
l'homme ait pu tout à coup monter si haut.
Condillac va moins vite, et Uupuis nous
(ionne dos siècles pour nous créer toutes cej

abstj'actions chimériques de conscience, de
prescience, "de spirittialis^ne , d'adoration et

de culte, qui, selon lui, toujours logique,
toujours conséquent à lui-même , sont un
fléau de notre espèce, puisqu'ils sont un abus
de nos facultés, facultés uniquement maté-
rielles.

DicTiosK. d'Anthropologie.

LAN m
« Continuons :

« Je le répète, l'honuiio éiait déjh parvenu
« jusqu'à Dieu avant de sortir de cet âge
a d'enfance sociale qu'on i)(jurrait appeler
" l'âge de la voyelle. C'est avec de simples
« voyelles qu'il composa ce grand nom , et

'< c'est ainsi que ce nom subsiste encore dans
<( toutes les langues de première origine oii

" il est écrit et proféré.

« La société dans ses langues a exprimé
« sa première perception avec les premiers
" instruments de son langage, dos cris d'a-

« mour, d'enthousiasme et de joie. »

« Et quel pouvait donc être le sujet de
l'enthousiasme et delà joie, deux sentiments
très-moraux et ti'ès-alTinés, dans un être si

stui)ide et si matériel ?

« Voilà l'homme et ses jiremières acqui-
'< sitions, ajoute l'auteur, reconnaissez sa
« nature et sa destinée. »

« A ces traits, c'est difficile.

(( Il conlinue :

« Nous avons pris l'honuno au jiremier
«jour de la vie intelligente : il ne fait eii-

« coreque vagir, et cependant déjà le monde
« est à lui , car il a com])ris Dieu. »

« Pour un début, c'est bien foril

« Mais laissons aller le penseur, c'est son
génie qui réclame contre sa métaphysique,
c'est sa bonne foi, c'est son besoin de vérité
qui l'entraine à travers toutes ces contra-
(iiclions :

« Dieu était îe plus primitif de tous les
« mots; il a précédé jusqu'au nom de père,
« ce qui Je reporte étymologiq-uement à un
« âge de la parole oii l'homme, nouvellement
« arrivé au milieu de la création , ne s'était

« connu d'autre père que Dieu lui-niArne, 11

<' est contempoi'ain du premier cri qui re-
" présente la pensée, de la première excla
« mntion admirative qui se soit exhalée
« d'un cœur d'homme à la vue de la nature ,

« des premières plaintes do la douleur qui
« se réfugie dans une miséricorde sujirême;
•' et, afln que vous n'en puissiez jias don-
« ter, il s'est conservé sous cette forme oi'i-

« ginelle dans la langue de tous les peuples,
« interjection immense, qui embrasse tous
« les sentiments, qui contient toutes les idées !

« Pythagore lui-même, Pythagoi-e, entendez-
«vous? qui était la sagesse Injmaiue tout
« entière (c'est beaucoup trop dire), Pytha-
« gore, presque divin, ne se croyait pas di-
« gne de nommer Dieu 1 »

« Presque toutes ces dernières paroles sont
en elles-mêmes aussi vraies cju'elles sont
belles et louables; mais elles ne sont que
plus contradictoires avec tout le reste du
système. Le système, en effet, ne fait venir
le cri que bien longtemps après la sensa-
tion, la pensée que bien longtemps après le

cri, le mot que bien longtemps après la pen-
réc, et par conséquent le nom et l'idée de
Dieu, qui est le plus grand des noms et la .

plus haute des idées
, que bien longtemps

après toutes les autres idées et tous les au-
tres noms. On croirait d'abord que ce sont
là autant d'efl'orls pour rappeler au vrai che-
min un bon esprit fourvoyé par mét.',arde ou

21
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par (lislraction, mais il faut bientôt renon-
cer à cette, espérance, surtout quand on a
lu ce qui suit :

« Je vous propose de venir cliercher nos
« premiers enseignements près du berceau
« de l'enfant qui essaye la première con-
« sonne ; elle va bondir de sa bouche aux
« baisers d'une mère. Le bamijin, le poupon,
« le marmot a trouvé les trois labiales

,

« il née, il baye , il balbutie, il bégaye , il

« babilie, il blalère , il bêle, il bavarde,
« il braille , il boude, ii Ijougonne sur une
« babiole, sur une bagatelle, sur une bil-

« levesée , sur une bêtise, sur un bébé,
« sur un bonbon, sur un bobo, sur le bil-

'( boquet pendu à l'étalage d'un bimbelo-
« tier. 11 nomme sa mère, son père avec des
« niimologismes caressants ; et quoiqu'il
« n'ait encore découvert que la simple tou-
« che des lèvres, l'âme se meut déjà dans les

« mots qu'il module au liasard. Ce Cadnius
« au maillot vient d'entrevoir un mystère
« aussi grand à lui seul que tout le reste de
'( la création : il parle sa pensée. Cet en-
te fant, c'est l'bomme à l'origine de la prc-
« mière langue de l'bomme. C'est ainsi que
« les langues se sont faites, s'il y a ([uelque
« chose de clairement démontré dans leur
« histoire. »

« Je croirais volontiers à ce mode de for-
mation des langues, si l'on me prouvait que
le genre liumain , ou du moins le premier
homme, a été créé enfant, et non pas hom-
me adulte, jouissant de tous ses membres,
de tous ses organes , de toutes ses facultés.
Mais en fut-il bien ainsi, et notre premier
père sortit-il enfant des mains du Créateur?
Dans cette hypoiliè^e, où élait alors lanière
aux baisers de hiiiurllc dvviùl bondir la pre-
mière consonne de sa bouche de bambin ?

Direz-vous qu'il peut s'en passer? Maisd'oii
vient alors (|ue jamais il ne s'en passe, et

{[u'hélasl il mourrait bien avant d'avoir
trouve les trois labiales, si , quand il est dé-
posé ou délaissé sur la rue, la chaiité du
public ne lui venait en aide ? Direz-vousque
cette mère institutrice, ce sera Dieu môme
ou ses messagers? Alors vous montez dans
un système qui n'est plus le vôtre, et votre
Cadinus au maillot n'aura plus besoin do
chercher ni do trouver les labiales; elles lui

seront souillées mille et mille fois, car une
nourrice, vous le savez, bavarde [)lus encore
que son nourrisson; il on saura donc plus
qu'il n'en pourra dire, cl ses (iif;anes, coiiiinc

ceux de tous les enlanis , seront en rd.ird
sur son instruction; encore une fois, il n'aura
donc rien trouvé, il aura reçu tout.

« Mais si vous supposez le i)remier hom-
me venu au monde grand et muni de tous
ses membres, de tous ses organes bien déve-
loppés, ce qui est l'hypothèse la plus gé-
nérale; et si, dans cet état, vous lui re-
fusez la parole franche et nette , si vous
l'assimilez à un poupon, à un marmot qui ,

vu la faiblesse de ses organes, ne peut
que liéer, bayer ou bégayer encore , vous
lortez de la nature, et vous comparez do\i\
êtres nullement identicpies et nullement

comparables. L'homme, vous dis-je, ne
jieut arriver muet , pas plus (pi'il ne peut
arriver enfant jusqu'à l'âge viril; iiourquoi
donc vouloir comparer les efforts de l'enfant

de nos jours pour parler sa pensée aux ef-

forts de rhomme jirimitii? Les deux sujets

et les deux suppositions différant si fort, les

elfets et leurs résultats ne peuvent se res-

sembler.
« C'est la manie , ou plutôt la nécessité

des partisans de ce système de ne jamais
prendre les choses comme la nature les

donne, de les arracher violemment de leur
place, de les transplanter dans des conditions

où elles ne peuvent être, et d'en faire là le

sujet de leurs hypothèses arbitraires et an-
ti-naturelles, aussi bien qu'anti-vraies , et

anti-vraies parce qu'elles sont anti-natu-
relles. Au reste ils ont raison, et ils y sont
caiitraints; car, pour faire des systèmes con-
tre nature, mieux vaut sortir au préalable de
la nature.

« Comment pouvoir autrement supposer
des enfants abandonnés, comme ceux de
Condillac? Est-ce ainsi quenaissentles hom-
mes, ainsi que se fondent les colonies et

les peuples ? Quelle métropole
, quelle fa-

mille avez-vous vue aller déposer ses en-
fants au désert? Rentrez donc dans la na-
ture, renfermez-vous dans ce qui est, dans
le possible, et bientôt, mieux que nous,
vous aurez fait justice de tous vos systèmes,

et vous vous serez délivrés de tous les tour-

ments qu'ils vous donnent.
« Pour ce qui est delà révélation primitive,

je sais (jue, 1 homme étant donné, l'homme a

dû parler sans efforts et sans peine tout aussi

bien que l'oiseau voler et chanter sans dou-
leur, aussitôt que l'âge a sullisamment fa-

çonné les organes de l'un, les ailes et le gosier

de l'autre ; mais ce que je sais aussi', c'est

que l'homme ne sachant rien qu'on ne lui ait

appris, ou qu'il n'ait tiré par induction de

ce qu'il savait, les commencements de son

langage, de ses idées, de ses sciences, sont

pour moi autant de mystères si on lui refuse

une première nourrice, une nourrice créa-

trice et institutrice en même temps. Or, que
ma mère ait été la mienne, je le sais; mais
qui l'a été de l'aïeul de tous les aïeux , du
père de tous les pères ?

« Le hasard? — Bêtise qui ne satisfait per-

sonne, pas même ceux qui nous la jettent.

Pduripioi le hasard, s'il se joue delà nature,

n'a-t-il pas civilisé le sauvage, blanchi les

noirs, noirci les blancs , rendu pnilosophes

les éléphants, les loups iioëtes, fait parler

les arbres et danser les rochers?
« Pourquoi voyons-nous que tout en ce

monde suit des lois fixes et d'exactes pro-

portions? Pourquoi parlons-nous de la par-

faite symétrie des clioscs et de- la'parfaitc

harmonie de l'univers? Dans ce cas, il n'y a

plus d'harmonie, tout est brisé, tout est dé-

truit, tout Hotte, rien ne marche; plus de

but, el partant plus de principe. »

M. PIEUQUIN DE GEMBLOUX.

V(ii( i un autour qui a écrit près de vingt
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valûmes sur les langue?, y comiiris celles

aue parlent les animauv.
>< Est-ce que, par hsiard, dit-il, la langue

clianlée du canari, c'est-à-dire si vivement
accentuée et prosodiée, ne ressemble pas

en (juclque sorte à l'idiome de la Péninsule

italique, créé par Dante, ou bien à quelques-

uns des idiomes indigènes de l'Amérique ?

en un mot n'est-ce pas l'italien des oiseaux ?

Est-ce qu'au contraire on ne trouverait pas
;^ la parole chantée du rossignol quelque
air de famille avecles syllabes sonores,

pleines, majestueuses et uiusicales de l'es-

pagnol ? Est-ce que le monologue ou le

dialogue chantés de la fauvette n'a pas quel-

que ressemjjlance avec le portugais, puis-

que sa parole a en même temps la douceur
de l'italien et la majesté de res|)agnol? Est-ce

que le corbeau entin n'a pas l'air de parler

plutôt allemand, tout comme l'hirondelle ou
le i-noine<iu paraissent parler anglais (oiO) ? »

Toutefois M. Gembloux ne pense pas que
nous puissions jamais posséder ÏEncyclo-
pcdie de l'idiome des animaux.

« La raison en est bien simple, dit-il,

c'est que les animaux n'ont ni la volonté,

ni la faculté, ni la rage de parler toutes

leurs sensations, toutes leurs impressions,
toutes leurs pensées. En effet, hormis les

actes ou les expressions des grandes pas-
sions, leur intelligence est aphone. La joie,

le plaisir, la douleur, la crainte , la jalou-

sie, etc., voilà réellement le fond de toutes

les langues , le reste n'est que de !a bro-
derie (341).

« Il est bien évident, ajoute-t-il, cjue si

notre esprit était moins intimement lié à

-ses représentations matérielles (la parole et

récriture), nous nous apercevrions plus
d'une fois que nous pensons très-gravement
et très-sagement, sans avoir recours à l'ab-

surde procédé de la ])arole inarticulée ou
mentale, c'est-à-dire à la parole qui n'existe

point.
« Nul doute, en effet, que si chez les

animaux l'exercice interne de la pensée
peu très-bien se passer de mots , que si la

matérialisation de cette pensée est complè-

tement indépendante de sa formation et de
ses diverses combinaisons, il doit en être

exactement de même chez l'homme, quoi
qu'en aient dit quelques métaphysiciens, et

voilà précisément ce ([ui nous exj>lique les

développements miraculeux de certaines

intelligences privilégiées en l'absence des
mots et de la société, ce qui semblerait dé-
montrer que la solitude, sans vocabulaires
à apprendre par cœur, vaut mille fois mieux
pour le développement de rintelligenc(!

que ces serres où chaque jour on l'é-

toutfe sous le poids inutile des mots et des
paroles (o'i-2). »

Voilà les inflexibles déductions de la lo-

gique qui se formulent; voilà le résultat

iinal où conduit la doctrine qui prétend que
l'homme peut constituer sa raison sans le

langage, sans enseignement préalable, in-

dépendamment de la société. l)ès lors que
vous admettez dans l'homme ]a connaissance
de premiers principes, de principes généraux
qui ne viennent ni de l'enseignement ni de la

société, et une foule d'autres vérités secon-
daires qu'il peut acquérir également sans le

secours de renseignement et de la société, et
qu'il tire de ces premiers principes, innés
en lui, ou que son esprit se forme immédia-
tement lui-même à l'aide de ses premières
sensations (54-3), par une conséquence iné-
vitable, fatale, nécessaire, vous êtes amené
h proclam.cr l'indépendance de la raison, à
nier la société, à isoler l'homme et à le

replacer dans ces conditions jrimitives où
l'école éclectique et l'école allemande ont
prétendu qu'il était né, qu'il avait vécu à
l'origine, lorsque ces sophistes, abaissant
dans la poussière le diadème de noire des-
tinée, nous l'ont montré, ce roi de la créa-
tion, sans voix, sans parole, sans mémoire
ni désir, gisant sur son lit de roseau, au
fond des antres de la solitude, dans toute
l'abjection de la misère, comme dans le
I)lus complet dénûment intellectuel et mo-
ral.

C'est la fameuse thèse de Lamarck et de
tous les naturistes allemands et finançais,

qui veulent que l'homme soit un orâng-

(5i0) Idiomoloqie des animaux, j). 82.

(541) /(/., ibid., p. 85.

(542) Idiomologie des atiimau.r, p. 80.

(545) Les Ration, et les Tradition., p. 150, 152 et

p/issim. — « Si Dieu ou la nature, dit le R. P.

Chastel , fait connaître à l'enfant celle multitude
d'objets qui l'entourent, seulement en les déployant
sous ses yeux, sans aucune autre explication, sans
avertissement ou signe quelconque, il doit évidem-
pienl aussi lui faire connaître les vérités du monde
intellectuel , en les exposant à son regard inté-
rieur. » (Ibid.

, i). ]-2i.) Mais alors quel besoin
l'homme a-t-il de la société et de ses enseignements ?

N'est-ce pas constituer une sorte de protestantisme
en philosophie? A chaque page, M. <;oiisin et son
école ne proclament-ils pas les mêmes principes, et

n'est-ce pas là la base même de l'éclectisme? Oui,

c'est avec cette machine de guerre qu'ils se flattent

bien de renverser le christianisme pour lui substi-
tuer la philosophie. Ce n'est pas aux apologistes ca-
tholiques à mettre les pieds dans celle grande voie
du jMi:thcis!iii-, d;i sensualisme et du scepiicisme

pralique.

1 Si, d'après l'ordre logique, dit ailleurs le R. P.

Cliastel, la raison possède la faculté a/^solue de dé-
couvrir et de connaître les vérités naturelles, dans
l'ordre historique et d'expérience, il lui est morale-
ment impossible d'arriver par elle seule à un résul-

tat satisfaisant... L'iionime peut connaître les véri-
tés naturelles qui lui sont iinlisp.iisables, mais avec
des diflicnllés dont, pour l'onlinaiic, il ne parvient
pas à triompher complètement. » {Op. cit., p. 54.)
Nous voilà bien avancés avec tous nos principes pri

mitifs et généraux, et la foule d'autres vérités que
nous en pouvons déduire sans le secours de l'ensei-

gnement! Et comment concilier celle impossibilité
morale d'arriver par la raison seule à un résultat

satisfaisant dans la connaissance de la vérité avec ce
iiui est dit plus haut, que Dieu doit évidemment nous
faire connaître les vérités du monde intellectuel en
tes exposant à notre regard intérieur, de la même
manière qu'il nous fait connaître les objets du
monde physique, sans avertissement on signe qu.l-
conone?
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oulatig transformé. ?\Ous avions donc quel-
que raison de dire en commençant cet ;.rli-

cie que la question du langa^çe est le point

de cUjpart, la pierre angulaire de tous les

systèmes, de toutes les vérités ou de toutes

les erreurs.

Redisons-le donc en terminant et procla-
mons-le bien haut : la société est le prin-
cipe de Thonmie aussi bien pour l'origine

que jiour le développement de son ôlre. De
môme que, sous le rap[)ort physique, il faut

que d'autres commencent à nourrir notre
corps pour qu'il puisse vivre, se conserver,
se développer et être en état de pourvoir
lui-même à sa nourriture; de même aussi,

sous le rapport moral, il faut que d'autres
commencent à nourrir nos facultés intellec-

tuelles par J'éducation pour les conduire à
l'âge de raison; vérité simple, vulgaire,
mais base de la plus haute philosophie,
et point de départ de toute la science de
l'homme. Ainsi, à toutes les profondeurs
de la méditation psychologique , on trouve
trois choses indissolublement unies et cons-
tituant l'être humain placé dans ses condi-
tions naturelles de vie physique, intellec-

tuelle et morale, savoir : les deux principes
de notre nature, corps et âme, et le principe

éducateur qui les pénètre, les fétonde , les

dévelo[)pe, la société. La grande erreur en
philosophie a été d'avoir posé le moi avant
la société, d'avoir méconnu qu'en fait comme
en logique, le moi suppose la société, celle-

ci étant la condition nécessaire de la cons-
cience humaine. L'homme porte en lui-

même un caractère social indélébile. Pré-
tendre résoudre le problème de notre nature
sans tenir compte de ce caractère, c'est se

jeter dans une voie qui conduit aux plus
graves erreurs. Telle fut à toutes les épo-
ques la principale cause des excès dans les-

quels le rationalisme est tombé.
LANGAGE, l'oy. Caractéristique ne

l'homme.
LANGUE. Voy. Golt.
LANGUES {ietir filiation). — Le réseau

des peuples européens, grâce aux lumières
de l'histoire ancienne et de la civilisation

moderne, a été facile à démêler malgré l'en-

trecroisement de ses fils ( Voi/. Europe mo-
UERNE. ) En Asie la tâche est [ilus ardue , à

cause de l'obscurité des matériaux, mêmei)our
l'éiioque présente, et de leur complication
dans tous 1rs lernps. Mais la jihysiologie des
j)rineipales familles de langues nous servira

(le fanal pour afl'ronter les écueils et les

ténèbres du reste du monde ; après quoi

,

procédant du connu è l'inconnu, nous jjour-

rons résumer autant que raconter, atteindre

(les principes en même tenq)s que des faits.

Depuis que Leibnitz chercha dans l'analyse

comparative des langues la véritable généa-
logie du genre humain , beaucoup d'autres
éruilits d'Alleiiiagne ont montré la justesse
de la méthode |)ar l'abondance et la richesse
de ses aiijilications. En 180C , Fréd. Schlegel
et Ad(;lung avaient signalé la parenté du
sanscrit avec le latin , le grec et l'allemand.

Les formes grammaticales, déclinaison, con-

jugaison et syntaxe qui sont la façon du lan-
gage ; les racines étymologi(jues qui en sont
l'étoffe se retrouvent dans la langue indienne
comme un douaire où les trois héritiers
auraient puisé. Mais le douaire était plus
grand encore qu'on ne se l'imaginaitd'abord:
les formes et racines des langues slaves se
sont rapportées au sanscrit avec la même
exactitude ; et enfin les idiomes celtes ont
reproduit ces singulières coaptations.
Dugald-Stewart, plus habile en métaphy-

sique qu'en philologie, s'est opposé aux con-
clusions obligées d'un pareil rapprochement
en faisant du sanscrit un jargon postérieur
au grec et au latin, et importé d'Occident en
Orient par je ne sais quelle nation ; les trente
mille Macédoniens d'Alexandre, ou les dix
mille Grecs de Xénophon, je sujipose !

La conjugaison grecque semble formée par
des particules et des verbes auxiliaires insen-
siblement fondus dans la racine. Dans le sans-
crit, les flexions tiennent à l'organisation
primitive de la langue. Les changements de
conjugaisons et les cas des noms se passent
sur la racine même : la structure indienne
est donc antérieure. Plusieurs formes éîran-^

gères au latin , au grec , et qui sont dans le

sanscrit, se retrouvent dans l'erse, le gallois,
le bas-breton, dans le slave, dans l'allemand,
ou plutôt dans les patois frizons ou dans le

goth d'Ulphilas. Le poi-pourri aurait-il roulé
jusque-là pour ramasser ses ingrédients?
Le fleuve des langues aurait-il (ioulé vers
l'Orient , tandis que le fleuve des peuples
qui les parlaient courait vers l'Occident?
En a(xeptant la seule conséquence logique,

on est préparé à rencontrer le grand inter-
valle de l'Inde à l'Europe occidentale, remjili
d'idiomes participant à plus forte raison de
la parenté des points extrêmes. La Thrace
des Slaves, l'Ionie des Grecs sont séparés de
la Bactriane par les hauts plateaux de l'Af-
ghanistan , par les grandes plaines de la

Perse, par les montagnes de l'Arménie et de
la Géorgie. Géorgien , Arménien , Ossète ,

Alain, Pouschtou-Afghan , Persan moderne,
Perse ancien , c'est-à-dire Zcnd et Pehlvy ,

sont langues indo-germaniques , proclies
parentes du sanscrit. La fraternité des lan-
gues antiques dure même dans les procédés
par lesquels elles se permutent en langues
nouvelles , se brisent en idiomes , se dissol-
vent en patois.

« Quand un sultan patane monta sur le

trône de Delhi , la langue brahmanique se
démembrait De langue vivante et osant pro-
duire des mots nouveaux, elle devenait morte
et arrêtée , n'osant plus rien produire. Ce
bel idiome penlait la richesse de ses iormes,
se dé|)Ouillant de ses flexions multiples qui
se développent sur le radical comme les

branches sur le tronc et font jaillir du verbe
connue d'une souche inépuisable, toute une
gerbe de jiittoresques images. De langue
vivante procédant avec logique , capable de
pro luire des composés sans nombre, l'idiome

brahmanique se faisait, pour ainsi dire, lan-

gue morte, prenant les mots tels quels, loin

de la racine, élaguant les terminaisons gram-
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niî'icales, s'ini[)osant de iio [dus rien créer

par lui-même. Chaque province altérait à sa

laçou ce lanj^age si j/ariail. Il devenait rude
et concis chez les Rajpouls, éner;^ique, mais
sans grâce , chez les .^lahratîes, énervé et

adouci au Bengale , plus correct mais sans

sonorité dans 1 Induustan même (oiV). »

La révolution de noire moyen âge n'a pas
besoin d'une autre formule! Il n'y a qu'à
mettre latin à la place de brahmanique, por-
tugais à la idace de rajpout , castillan au lieu

de mahratte , italien , français , en place de
bengali, indoustani.
Le persan moderne, qui accomplit sa trans-

formation après avoir été submergé par une
con([u6îe et[)ar une langue voisine, se trouve
jiarce fait dans la position de l'anglais issu

du saxon après une conquête française. Les
deux langues se ressembicjit aussi par la

fabrique très-simplifiée du verbe et des décli-

naisons. Le verbe indoustani lui-môme est

tellement plaqué d'auxiliaires et de partici-

pes que l'anglais seul peut le traduire avec
précision (.ïVo). L'anglais aurait assez d'ad-
verbes et de prépositions outre les cinq arti-

cles des cas pour reproduire les deux datifs

et les cinq ablatifs admis par quelques gram-
mairiens décidés à retrouver dans des arti-

cles post-fixes les neuf flexions de la décli-

naison sanscrite.

"ettc habitude d'abréger la conjugaison
par des auxiliaires et la décJinaison par des
articles s'est donc retrouvée aux deux bouts
du monde dans des langues déchues par la

barbarie ou rénovées par le principe utili-

taire. Le sanscrit , d'où sont émanées les

nères de ces langues, y a révélé le secret de
formes grammaticales longtemps acceptées
comme caprices inexplicables. La racine pri-

mitive écourtée dans lin temps du verbe ou
dans un cas du nom se reconstruisait dans
un autre temps, dans un autre cas. Ainsi le

nominatif latin elephas occultait deux leltres

dévoilées par les cas obliques qui rappellent
dt^à la forme grecque elephamn , où le latin

emprunta ce nom. Le grec avait puisé plus
immédiatement à -la source indienne aila-

tiiiita. L'auxiliaire latin m«p, fort incohérent
dans ses temps divers , se reconstruit régu-
lièrement dans les deux verbes sanscrits où
il fut taillé. La même irrégularité se retrouve
dans le veri)e italien andare. Les fragments
vado et ses dérivés sont les débris du verbe
latin vadcre , dont le verbe moderne andare
envahit la moitié. Better, comparatif hétéro-
clite de good , a un positif régulier dans beh,

zcnd et pehlvy.
Je passe à l'analyse du groupe sémitique

,

dont les princi[)aïes branches et la géogra-
phie ont été déjà indiquées en parlant des
Juifs répandus en Europe. ( Vui/. Eirope
MODERNE.) Le trait le plus frappant et le plus
général de ces langues est : 1" l'uniformité

de leurs radicaux composés de trois syllabes

ou idutôt do trois lettres selon un système
d'écriture qui ne fixe que les consonnes en

Ciii) TliéoJ. Twii:.

abandonnant les voyelles à la tradition
;

'2' la fabrique du verbe où les trois radicales
persistant toujours , mais entremêlées de
quelquecrément, font passer l'action par tou-
tes les nuances possibles ; actif, passif, neu-
tre, réfléchi, transitif, intransitif, léciprocité,

désir, rivalité.

Les Sémites n'ont pas eu le monopole de
ces langues que les nations de Chara eurent
en commun avec eux pendant qu'elles habi-
taient les bords de l'océan Indien , de la mer
Rouge et du Nil. Ce que le déchiffrement
des hiéroglyphes permet d'ajouter aux vesti-

ges de l'ancien égyptien conservés dans le

cophte , y montre une affinité incontestable
avec le vieil araméen ; toutefois avec une
indépendancedusysième graphique frililtéré.

Ce qui prouverait que cette ingénieuse mais
gênante discipline fut une invention compa-
rativement tardive.

L'Ethiopie, forl nneienno colonie cbamite, a
conservé jusqu'à nos jours un idiome où l'on a
cru reirouver tantôt l'hébreu des aïeux, tan-
tôt l'arabe des neveux. Les deux hypotb.èses
sont soutenables comme pour Malle où Sol-
danis croyait parler le phénicien, tandis que
les voyageurs arrivant d'Egypte ou de Bartia-

rie, reconnaissent un arabe assez moderne.
L'Arabe, versé depuis mille ans sur les

Berbers de l'Atlas, n'a pas avancé au mémo
degré l'assimilation de leur idiome , formo.
très-antique du langage de Sera ou de Cham

.

Mais à l'Atlas , comme chez les Fouis du
désert africain , comme chez les Boukliares
et les Ouigours de l'Asie centrale , comme
chez les Persans Afghans, Indous converlis,

chez les Turcs d'Europe et d'Anatolie, la lan-

gue de l'Islam a imposé son système gra-
phique, ses noms d'action, ses substantifs
abstraits , ou ce qui compose la partie méta-
physique du discours ; de telle sorte que
toute projiosition un peu étendue et un peu
relovée a besoin de recourir à la langue phi-
losophique et sacrée. Cela suffit pour don-
ner un air d'homogénéité aux idiomes mu-
suluians.

La parenté de Sera e( de Japhet , celle

d'Elam et de Magog, aïeux communs des Scy-
thes , parenté longtemps reléguée dans les

assertions traditionnelles, passent à l'état de
démonstration par la parenté des langues.

Le cophte , sorte de cabinet d'anti([uités où
le vieil araméen domine , ollVe j;êle-mêle

bon nombre de vestiges indiens.

Toute la fabrique des pronoms cophtes
s'est retrouvée dans l'hébreu et s'est recons-
truite dans le sanscrit. L'inventaire des raci-

nes indiennes communes aux langues sémi-
tiques va grossissant chaque jour ; le perse
ancien ou pehlvy est sémitique parles mots,

inilo-européen par la grammaire. Le zenJ
accepté comme la souche des idiomes sémi-
tiques, tient de fort près au pehlvy, et, pap
conséquent, au sanscrit. ( Wil. Jones-) Les
flexions du verbe arabe par des pronoms
demi-latins rappellent la conjugaison grec-

(.Ti.i) Cviir.iN BE Tas
indousUiiii.

liiulimciUs (le la langue
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que par des particules ; le moyen de la con-
jugaison grecque rappelle un peu les formes
et tout à fait la signification des réfléchies

sémitiques. (Sylv. de Sacy.)
Le troisième groupe que nous devons exa-

miner se compose des langues océaniennes
dont l'hydrographie plus étendue que la géo-
graphie des langues japliétiques , semble ,

par cela môme, deux fois diCTicile à expliquer.
La prodigieuse analogie de tous les idiomes
réjiandus dans l'Océan indo-africain et dans
l'Océan Pacilique , vient heureusement à

notre secours et met hors de doute des com-
munications actives et anciennes : la mer
devient un moyen puissant aussitôt c^u'un
]ieu d'industrie a levé l'obstacle qu'elle oppo-
sait aux migrations. Des îles de Sandwich à
la Nouvelle-Zélande il y a près de dix-huit
cents lieues , et les idiomes y sont fort res-
semblants. De .Madagascar aux îles Philipin-
nes il y a presque aussi loin , et l'on y parle
des langues sœurs. De Java aux Marquises
il y a un tiers de la circonférence du glolie

,

et les glossaires y sont de la même fauiillê.

Keland, Cook, Forster, furent les premiers
à comparer les idiomes océaniens et h re-
connaître leur parenté avec le madiîcasse,
le malais, le javanais. Ces deux derniers,
dans leur forme populaire, sont le résumé
et le moyen terme de toute la famille. On
croirait le kawi, arrivé par mer, lui aussi,
et colon récent du continent asiatique. Ce-
})endant la race qui le parle est indigène de
l'Asie. On sent quel avantage avait un pareil
idiome pour devenir langue franque de
l'archipel indo-chinois, surtout quand le

jienple malais joue, dans cet océan, le rôle
mercantile des anciens Phéniciens.

Ai)rès que Flacourt eut publié le vocabu-
laire des idiomes de Madagascar, les pre-
miers savants qui y tirent des emprunts
crurent retrouver la trace du tialic et du
])assage récent des Malais. Mais l'intérieur
de Fîlë parle les idiomes du littoral, et parmi
eux il en est cjui reproduisent le tagala de
l'intérieur des Philippines. Que de temps
pour la fusion intérieure du langage des
colons , en supposant que ce temps n'eût
pas suffi pour changer la physionomie de
ces colons eux-mêmes ! L'idiome kawi

,

forme moderne de l'ancien malais, javanais,
ou kawar, est la langue sanscrite rognée de
ses inflexions

En proclamant le vieil idiome de l'Inde
comme solidairiî des trois plus grandes fa-
milles de langues, nous ne prétendons pas
tenir la langue primitive, cette herbe im-
mense, bananier du paradis qui habilla la

nudité de nos premiers parents, ou reçut les

premiers essais de leur pensée ! La plante
a durci ; ses feuilles sont moins larges, mais
jtlus nombreuses, les rejetons ont prospéré
••lu point de voiler à tout jamais la tige-
mère ; ils ont couru si loin et le long de ra-
cines si cachées qu'il faut un elfort^de l'es-

prit i)our les reciiiin.iilre. Cet eilbrî sera
«•omplet seulement le jour (jù l'AusiraHe.

ii(i| l'\i I \s, Il I >ii<u t l\s.

l'Afrique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie

du Nord et de l'Est auront été étudiées avec
autant de soins que l'Europe, l'Asie centrale
et l'Amérique du Nord.

Toutefois ces desidn-ala de la philologie
tiennent déjà aux trois familles par des
liens encourageants. Les langues indo-chi-
noises ont beaucoup de rapport avec les

langues chinoises proprement dites qui, au
Sud, se rattachent au kawi par le bugis, le

malaïa, lebatla et le tagala ; au Non! se rat-

tachent au groupe tartare par le thibétain et

le bouthyaou idiome du boutan. LesTartares
sortis de la famille ariane parlent aussi des
langues arianes , mais tombées dans le

laisser-aller de liiujua frnnra, [luisciu'oH n'y

conjugue pas le verbe. Les ïartares basanés»
Tongous et Mongols ont des idiomes fort

rapprochés de ceux de leurs frères. Le
groupe de langues ouralo-sibériennes pénè-
tre en Ciiine par la Gorée, et en Europe par
les idiomes slaves-finnois. Ainsi les Kal-
mouks, Vagouls, Ersdad, Morduans, Wo-
tiaks et Tchern;isses, parlent la langue des
Hongrois, des Finnois, des Lapons et sur-
tout des Samoïèdes (5i6).J

Les langues de l'Afrique sont sémitii[ues

au Nord par le Berlier ; à l'Est, par l'Amha-
rique, idiome africain avec les flexions sé-

mites. Le galla, le samawli, le dankali dont
nous commençons <i avoir des dictionnaires,

les idiomes routana , noubi, tibbou, twa-
rik dont quelques voyageurs ont enlamé lo

(lébrouillement, livreront peut-être ces res-

semblances asiatiques espérées dans l'idiome

des Fouis et réalisées par ceux de Mada-
gascar.

Les langues américaines, malgré leur va-
riété infinie, cèdent à l'analyse et se fondent
dans un type assez uniforme pour affirmer

déjà l'unité de leur émanation; quelques-
unes tendent au monosyllabisme indo-chi-
nois , mais pourtant on retrouve cette fabri-

que du verbe à la fois sinjple par le procédé,

compliquée par le résultat, puisqu'elle varie

les nuances de l'action par Tinterposition de
quelques créments dans la racine. Nous
avons déjà expliqué quelque chose de pareil

à propos d«s langues sémitiques ; le basque
l'offre bien plus in extenso, puisque la

même racine y fournit vingt-cinq conjugai-

sons (3i7).

L'existence d'une langue antérieure aux
idiomes sémites et indous est fort admis-
sible, puisque la fraternité su]ipose la com-
munauté en pr.'-e ou mère. Cetle mère, plus

complexe que les deux enfants connus, put

avoir d'autres cnfanis à qui elle légua la

fabii(]ue du verbe avec son entière com-
plication. L'induction permet d'y rapporter

les Basques, précurseurs des Celtes dans
l'Occident, et d'autres nations qui errèrent

au centre de l'Asie avant de trouver passage

vers la grande île américaine.

Si la décadence mbnosyllahiciue avait com-
mencé avant l'émigration, une civilisation

fut assez vigoureuse iiour limiter cette ten-

(.'i'iTj W. IIiMiKiMn, Pu i.n i:>i:, "'le.
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dance au point qne les O^ibbeways dont les

souvenirs remontent assez nettement vers

la Sibérie, les Esquimaux si semblables aux
Samoièdes par les traits, conjuguent le verbe

par agglutination comme la grande majorité

des Américains.
Plusieurs nations de l'Inde méridionale :

Tamouls, Télingas, Carnaties, Mysoriens,
ïulaviens, Parballiyas, ont des langues qui
ne rentrent pas immédiatement dans le sans-

crit, mais qui se." rapportent davantage aux
idiomes tartares (5i8).

Les probabilités qui autorisent tant de
coaptations, les preuves qui ont commandé
le rap.procliement de tant de peuples sé-

parés par le temps ou l'espace, nous les

devons au zèle des voyageurs, aux lumières
des sociétés savantes. Que les uns et les

autres reçoivent l'expression de notre re-

connaissance.
Ce que fut la langue primitive. — Si le

problème de la langue primitive est insolu-

ijle, il est au moins fort tentant et peut bien
excuser l'illusion des chercheurs de cette

quadrature du cercle et des calculateurs de
cette dernière a[iproximation. La formule de
Kennedy, une langue-mère ou aïeule com-
mune du sanscrit et de l'aramécn, rappelle

un peu la physique de la cosmogonie indoue :

l'éléphant qui sup[iorte la terre s'appuie sur
une tortue portée par un autre éléphant ap-
puyé à son tour par la même base chélo-
nienne, laquelle aussi est soutenue par
les épaules d'un troisième pachiderme pa-
reil, etc. La querelle s'est agitée longtemps
entre le système éléphant et le système
tortue. Le système mixte de Kennedy im-
plique toujours priorité absolue ou relative

d'une langue de Sein ou de Japhet, et

comme toujours l'insolubilité de la question
tient à l'inexactitude des termes dans les-

quels elle est posée. Quelle fut la langue
primitive? On ne peut le savoir, puisque
les annales auihen(i([ues commencent fort

tard el n'ont pas précisé la langue des pre-
mières traditions. Mais celte recherche im-
jiliijue l'existence d'une langue primitive, et

c'est cela même qui est le véritable sujet de
la controverse.
Comme toutes les propositions relatives

aux causes premières se tiennent de fort

près, les épicuriens et naturalistes doivent
admettre l'éternité des langues comme l'é-

ternité de la matière. Si l'arrangement de la

matière homme est un accident récent, une
transformation dernière du ver perfectionné,
la parole n'est qu'une fonction fatale comme
le chant des oiseaux ; seulement elle est

(•omplexe en proportion de l'organisation de
son larynx qui varie les sons, de son oreille

(jui recueille ceux de la nature ; de son es-

prit et de ses caprices qui mêlent ce double
liroduit en combinaisons inlinies.

Nous allons exposer dans toute leur
naïveté les prétentions de cette école résu-
mées dans le livre de Desmoulins :

« Les langues, elfets el cause; de l'iné-

galité des aptitudes, sont l'œuvre des peu-
ples divers et l'œuvre primitive. La diffu-

sion des langues est aussi inscKitenable que
la dispersion des races. Les langues et les

races se sont touchées sans se confondre.
L'aptitude cérébrale qui modifie aujourd'iiui

le dictionnaire et la grammaire, créa d'abord
les racines et formes grammclicales par
lellet lie son primitif exercice. L'oreille re-

cueillit les bruits extérieurs et en fit les

onomatopées ; elle enregistra les exclama-
tions spontanées des passions. Ce fonds mo-
difié jiar le caprice, [lar la tradition, donna
des combinaisons infinies comme le hasard.

Le larynx , organe moins complexe ([ue le

cerveau, resserra les langues dans des al-

phabets assez bornés. L'homme a fait sa

langue comme les oiseaux font leur chant.

Il n'y a que la ditlérence du simple ou com-
posé.

« Malgré les communications opérées en-
tre les races jiar les conquêtes et les migra-
lions, les variétés de linguistique se retrou-

vent encore partout. Beaucoup de coïnci-

dences ont été remarquées k des distances

qui excluaient toute idée de communication.
Les Boschimanes ont une lettre claquante
qui se retrouve dans les tribus circas-

siennes.

« Comment les importations auraient-elles

couvert un fonds primitif doublement tenace

et par la routine et par le patriotisme ? Le
fonds a duré de toute éternité chez les Bas-
ques, les Gaels, les Bretons. Luttes de lan-

gues, luttes de races ; il y a toujours eu des
autochtones préexistant aux conquérants ;

les masses ne se sont jamais déplacées ;

les conquérants étaient comparativement
peu nombreux. Procope ccmple à jieine cin-

quante mille Vandales conquérants de l'Afri-

cjuc; les Turcs Ouigoars, qui faisaient trem-
blerByzance sous Justin II, étaient au nombre
de 200,000, au dire de leurs ambassadeurs à
qui la ])rudence autant que l'orgueil com-
mandait de grossir les objets ; les armées
ont assez de peine à arriver à un terme
éloigné et à se fixer dans un pays étranger ;

les invasions de peuples meurent en masse
comme des sauterelles ; les premières croi-

sades nous l'ont appris.

« De très-minces exceptions n'infirment pas
cette règle générale. Les Espagnols ont ex-
terminé les Guanches aux Canaries, les

Caraïbes à Saint-Domingue, où les nègres
ont usé de représailles enA'ers les blancs.

Chrétiens, Nègres, Caraïbes, avaient encore
de courtes et précises traditions de déplace-
ment ; mais que de peuples envahis étaient

sans traditions, sans aïeux plus sauvages,
sans pères moins dégradés qu'eux-mêmes 1

Quelle invasion avait peuplé ces îles où l'on

a surpris des sauvages ne connaissant pas
l'usage du feu? Les rivages américains où
vivaient des tribus ne sachant pas compter
jusipi'à six, apparemment parce qu'elles

n'avaient que ciii.j doigts à la main et n"a-

(,'ilS) l'ilICHVKD.
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v&ient pas remarqué que leur luaiii était

double. »

Nous avons, par anticioalion, répondu à
cette dernière série d'ar!i;uiaents

;
quant à

l'origine onomatopéique du langage, soute-
nue par Court de Gébelin, et encore admise
par quelques.Franeais (5V9), elle a été brave-
ment précisée par ("Anglais Jiurray en neuf
monosyllabes reiirésenlant toute sorte de
coups et desquels il dérive toutes les langues
de la terre, ditl'érentes de forme et de fond,
le hasard ne créant que des individualités
dépareillées.

Cependant les calculs d'un mathémati-
cien (330) établissent que six mots pareils
dans deux langues appuient par dix-sept cents
chances contre une la probabilité qu'ils sont
dérivés, dans l'un et l'autre cas, de quelque
langue-mère ou introduits par communica-
tion. Huit mots pareils donnent près de dix
mille chances contre une, c'est-à-dire une
certitude à peu près entière. Qnii serait-ce
lorsque les mots et racines semblables mon-
tent à plusieurs milliers en des langues sé-
parées par la longueur totale de la chrono-
logie ou par la moitié de la circonférence ilu

globe 1

L'argument tiré des iiumigrations est
surtout favorable h la dispersion des langues
rayonnant d'un tronc connuun. Il ne peut
aider le système de la génération spontanée
et universelle du langage, qu'en faisant
étoutl'er entièrement l'idiome autochtoiu^ par
le langage importé; ainsi tout devrait être

danois dans l'anglais après la conquête da-
noise; tout français après Guillaume. En ce
cas l'autochtone se présume, mais ne se
prouve pas. Si, par hasard, on en découvre
des traces, elles ne doivent ressembler à
rien; mais l'anglo-saxon est goth, le celle

est sanscrit!

Comme dernière ressource, p.our soutenir
les deux originalités, malgré la ressemblance,
on admet la similitude des résultats par la

similitude des organes en action et des for-

ces en travail. Cela veut dire apparemment
que les alphabets de tous les peuples sont
bornés à une quariinlaine de sons, et que la

grammaire générale peut être enfermée en
une centaine de proiiositions. Les éléments
de l'instrument nom nié kaléidoscope n'étaient
pas si nombreux, et l'on a estimé à plusieurs
millions les combinaisons possibles avant
que la même se reproduise deux fois ! La
génération spontanée et multiple des lan-
gues ne peut donc expliquer ni les ressem-
blances, ni les ditférences des idiomes.
Quand les questions montent dans les

nuages métaphysiques, il y a des chatoie-
ments capables de mettre "en contradiction
des intelligences aussi éminentes par leur
savoir que par leur force. Fréd. Schlegel
commpn(;a par croire l'esprit humain ouvrier
primitif du langage et finit par aiimeltre ex-
plicitement la révélation divine du langage.
Nous trouvons, comme lui, une aflirmation

(oi!)) C.ini. DiTrii Explicntinn H,-f. hirr-^rfly-

phes.

sur boimes preuves bien préférable à des
discussions sans fin et à des vagabondages
dans un labyrinthe sans issue. Nos bonnes
preuves sont déjà fournies : nous avons re-

trouvé expérimentalement les débris d'une
langue primitive dans les trois grandes fa-

milles sémite, inifoue, océanienne. Nous
pouvons hartiiment formuler le dogme do
l'unité de l'espèce humaine et de la popula-
tion de la terre par une famille graduellc-
njent élargie. Les individus et les nations
ont largement usé de leur libre initiative en
combinant, changeant, rénovant selon les

forces et les caprices de leur esprit ; mais ils

travaillaient toujours sur une trame pre-
mière, sur un patron primordial et tradition-

nel. C'était plus que le vaisseau de Thésée,
puisque plusieurs pièces n'ont pas été alté-

rées; plus que la gouttelette de sang, héritage

maternel préexistant dans l'œufavant l'ébau-

che du poulet (331). Un fait non moins cer-

tain et non moins admirable que la parenté
des langues est la faluique de plus en plus

savante et compliquée de ces langues à me-
sure qu'on en remonte la généalogie. L'an-
glais est ]j1us simple que le français et l'alle-

mand; ceux-ci plus simples que le latin, le

goth, le sanscrit. L'aïeul ouïes aieux incon-
nus du sanscrit durent être plus vastes, plus
compréhensifs !

Nous pouvons raisonner ici comme Hers-
chel renq)lissant de soleils la voie lact(;<!

explorée par son télescope : plus nous ap-
proclions de Dieu et plus l'immensité est ad-
missible! Ici elle a de plus l'avantage de so

trouver à la portée de rintelligcn^ie com-
juune.
Dans fous les pays frontières, en pays

basque, en Transylvanie, à Smyrne, à Cons-
tantinople, les familles d'une éducation or-
dinaire voient leurs enfants grandir en ba-
billant trois ou quatre langues. Observons
les classes plus élevées où le fait est à la

fois plus complexe et plus régulier. La .Médie,

le Pont, n'ont plus do Cyaxare ou de Mithri-
date; mais les Scythes du Borysthène ap-

prêtent leurs enfants pour le voyage et peut-
être pour la conquête du monde. Les grands
seigneurs au maillot sont entourés de pré-
cepteurs de toutes les nations européennes ;

les princes ont, en outre, des serviteurs qui
doivent toujours s'exprimer dans leurs lan-

gues asiatiques.

A cinq ans le jeune boyard, l'intéressant

tzarévitz donne au slavon les quatorze cas

arméniens; il ifitonne, dans le persan, les

vingt-cinq formes positives et négatives du
verbe turc, il parle allemand au valet an-
glais, italien au français, français et russe
à tout le monde. A dix ans il fait des fautes

dans toutes les langues; mais il les a défini-

tivement classéesdans des cases distinctes de
sa mémoire. A dix-huit ans, il voyage et

pratique tour à tour chaque idiome dans son
terroir ; il les pratiquera tous simultanément
à la cour sans une erreur de grammaire,

(550) YocNf., Tramac, of the roij. Soc.

(.'î51) Isid. BovRPON, Pliijs. comp.
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sans un rolarii de mémoire, sans une hési-

tation de registre.

Le tour de force n'est pas cxceiilionne! ; il

se reproduit en cent villes, en mille châ-

teaux; les individus ne sont pas choisis

parmi les privilégiés de l'esprit; à cela près

du talent polyglotte, la plupart seront tout

simj)!ement de grands seigneurs ou des prin-

ces. A leur place tout autre enfant eût été

aussi curieux, aussi admirable ; tout autre

nous eût offert ce tohu-bohu déjà sillonné

de lumière et de vitalité, cette Baljel confuse
et savante, ce pôle-mêle de langues amalga-
mées maintenant pour se diviser et se pré-

ciser plus tard. Qu'on appelle d'un nom uni-

que ce large trésor avec lequel cet être jeune
et naïf pourra tenir tête aux représentants
de plusieurs races, et l'on aura une idée ap-

proximative du langage primitif, cadre vir-

tuel et matériel de toutes les langues futures.

Avais-je tort de crier à l'immense et au sim-
ple? C'est un enfant de nos jours qui révèle

en le renouvelant familièrement le grand
phénomène rapporté à l'enfance du monde 1

Action de la science, action du peuple, ac-

tion du temps. — Les langues ont donc
roulé dans le torrent des âges comme ces

hlocs de rochers que le frottement dégrossit

en cailloux, émiette en graviers, é;;ruge en
sable ; et de même que la loupe du géologue
ou le creuset du chimiste signalent dans le

moindre grain le bloc auquel il fut agrégé,
la montagne dont il fut partie intégrante;
de même le philologue remonte à la vaste

fabrique des idiomes anciens pnr l'analyse

des phrases et des mots de nos idiomes mo-
dernes.

La décomposition des mots en leurs ra-

cines est l'opération principale , le fond de
cette science qui a rendu d'immenses servi-

ces à l'histoire malgré les sarcasmes encou-
rus par les abus de l'étymologie. On com-
mence à sentir aujourd'hui que l'analyse des
mots n'est complète qu'en rendant compte
aussi des flexions. Celles-ci faisant partie de
la forme, la grammaire spéciale de chaque
langue ou collection de ses formes a dû être

étudiée en regard des autres grammaires.

Les recherches lexiques ou la compaiai-
son des langues par dictionnaires et racines
dépistent dés rapports plus nombreux et

plus distants. Les ressemblances par gram-
maire constatent une parenté plus immé-
diate.

Une grammaire étrangère ne peut appa-
raître sans un fonds de mots que l'importa-
teur impose comme première application de
sa méthode nouvelle. On explique de cette
façon l'origine des langues néolatines qui
auraient accepté tjuelquc grammaire germa-
nique avec une bonne provision de mots
tudesques. Ceux-ci abondent effectivement
partout; Schœll, qui les estime à un cinquième

de la langue fi'ancaise, n'a eu que emijarras
du choix (oo-2). Le Visigoth, le Bourguignon,
le Frizon, déclinaient avec des articles, fai-

saient des passifs avec des auxiliaires. Mais
s'est-on bien assuré que ce laisser-aller

ne préexistait pas déjà dans le latin rusti-

que d'où l'anarchie littéraire et [lolitique

1 auraient trans()orté d'abord dans la langue
parlée [lar la bonne comi)agnie et par degrés
dans le roman i)arlé et écrit.

Il suflit d'avoir voyagé en Allemagne, en
Turquie, en Perse, pour voir que la phrase
longue et inversive est monopolisée par les

savants et par les livres. Le peuple, ou plus
généralement la parole improvisée, hache le

discours et roidit la phrase vers la lign.e

droite. Les Itarbares avaient donc déjà des
intelligences dans les places et surtout
dans les campagnes latines.

Une préparation préalable par la gram-
maire, jiarraccentlou par les mots eux-mêmes,
est une condition excellonle pour l'adoption
d'unelangue nouvelle. La lîcluiquo, oùhîpeu-
ple parle flamand, aurait parlé hollandaissi la

jxililique et la religion n'eussent brisé la loi

de Nassau. Les Kimrcs d'Albion étaient fa-

çonnés pour l'accent ludcsque, ]misqu'ils
prononçaient brilain ce qu'ils i'm rivaient /;>•/-

dain. Les Epiroti s Skipes s'amalgament dans
la famille grecque; les Pélasges s'hellénisè-
rent facilement en Grèce, en Asie Mineure,
en Italie (553). Le grec ne s'acclimata que
superficiellement sur la Syrie, l'Egypte, la

Cyrénaïque où des patois sémites dormaient
pour se réveiller arabes.

L'observation du j)assé et plus encore du
présent aide un peu à l'éclaircissement du
problème de l'ajiparilion secondaire des
langues, de leur diversité, de leur renais-
sance; problème grave, puisque de très-res-

pectables autorités l'ont relégué parmi les

miracles, au moins en ce qui regarde la con-
fusion première. Pour les autres confusions,
les seules dont nous veuillions nous occu-
per ici, un effet très-prononcé peut tenir à
des causw fort légères. Quelques variantes
de synonymes et d'accents suffisent pour
empêcher les Arabes Maugrcbins d'être

compris en Egypte, Syrie ou Arabie. Héro-
dote traite de barbares tous les débris des
idiomes pélasgi(]ues. Partout où une capi-.

taie politique ou bien une littérature ne cen-
tralise pas le langage, il se divise en dialec-.

tes aussi nombreux que les principaux ag->

grégats de peuples. Et si l'indifférence ou
l'inimitié sont aidées par une frontière na-

turelle, fleuve, montagne ou bras de mer ; si

la nonchalance des climats chauds est aidée
par une ceinture de désert, les schismes
peuvent devenir plus multipliés et plus [)ro-

fonds. On a compté jusipi'à 1,200 tlialectes

en Amérique; le continent afi'icain est plus
large et plus coupé. Dans la [letite île de

(352) Mots français tirés de l'allemand : alêne,

anberge, bigot, briser, cagot, cingler, cloche, digue, rôle,

écharpe, écluse, éperon , escadre, espiègle
, falaise,

façon, (riche, gazon, gorge, guérir, maréchal, mar-

souin, mélange, mine, pièce , pisser, quille, rajjlcr,

rame, rat, renard, riclie, rosse, sabre, sénéchal, seuil,

soldat, tourbe, tiitcr, vague, valise, !'«s.s«/, vaguer,

(X)^) Italia, NiF.niiin, Uist. romaiui:.
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Tiuior il y a, dil-on, une ({uarantaiiie de

dialectes, et plusieurs centaines à Bornéo 1

Notre Europe, avec ses langues soi-disant

fixées par la littérature et par la presse, ne

peut les empêcher de virer de prononciation

tous les cent ans, et d'orthographe tous |les

deux cents! Qui peut répondre que nos

aieux de quatre ou cinq siècles, réveillés

siUjitenienI, ne nous paraîtraient pas aussi

singuliers par le langage que par le costume?

En tout cas pour l'accent, aïeux et neveux,
risqueraient fort de demeurer totalement in-

compris.
Les sociétés anciennes trouvaient un mo-

dérateur à ce frottement dans le repos des

masses et dans l'intluence des lettrés, qui
étaient en même temps des prêtres. Les aca-

démies, au contraire, sanctionnent les faits

accomplis bien plus qu'elles ne les prépa-

rent ou ne les dirigent; elles sont les échos

autant et plus que les oracles du peuple.

Si là même où un idiome est abandonné à

lui seul, il oscille et pivote, il tournoie, à plus

forte raison sous le tiraillement des conquê-
tes, des migrations, des littératures et des frot-

tements internationaux.

Phases et âge des langues. — Les mots pro-
grès et décadence ont aujourd'hui des va-
leurs si contestées, qu'il faut prudemment
les restreindre à l'acception de mouvenieiit.

Mais, à moins de nier le mouvcinciit lui-

même, il me semble bien difllcilu d'accopter

l'opinion do quelques savants qui croient

les langues secondaires surgies de toutes

pièces (55'i-).Ce mysticisme s'explique ou se

protège par un autre : il ne se fait plus de
langues 1

Il suffît de regarder autour de soi , sinon
pour nier cette seconde proposition , au
mains pour infirmer la première. Toute la

côte méridionale de la Méditerranée parle un
jargon appelé petit maure ou livgua franca :

Jes mots sont espagnols, français, italiens,

grecs, turcs, arabes ; la construction est di-

recte, le verbe est réduit strictement à
l'infinitif présent, déterminé tout au plus
par des adverbes ou des pronoms personnels.

Le jour ([u'uno puissance l)arl)aresi|uc aura
adopté cetl(^ kuii^uc connue moyeu et sym-
bole d'une civilisation ipiasi européenne, les

premiers ellorts de ses écrivains donneront
au verbe une précision plus grande. L'an-

glais est là pour montrer comment l'infini-

tif peut aisément devenir base d'un pareil

travail.

Qu'un remaniement semblable se soit

(>\)éïé sur l'anglo-saxon, le saxon, le danois,

l'anglo-français, il n'est pas téméraire de
l'induire. Notre vieux français servira de
témoignage plus positif : le verbey a pris les

pronoms personnels si tard
,
que leur sup-

pression est encore un des articles de la poé-
sie voulant représenter les époques naïves
Pt reculées ; enfin la plupart des patois du
Midi déclinent jilusieurs cas sans articles,

conjuguent le verbe nu et non encore armé
de tous ces temps trop nombreux dans le

(.'mÎ) ,J()s, m. MusTiii;, Me. \Vis:,>u.\.

français, puisque les étrangers ne savent pas
user de nos conditionnels, et que les Pari-
siens rejettent l'imparfait du subjonctif.
L'adjectif verbal s'immobilise en un participe
absolu.

La démolition représente les degrés da
l'édification, l'économie explique l'origine

du luxe.

Dans plusieurs des petites Antilles, il s'est

formé des syncrétismes pareils à la langue
franque d'Afrique. A Saint-Thomas, à Cura-
çao, l'anglais, le bas allemand, sont mêlés à
l'esiiagnol et à d'autres idiomes d'Europe
ou d'Amérique, déjà rabotés par les patois
créoles ou nègres.

L'indépendance politique est la seule con-
dition qui manque pour constituer ces jar-
gons en un langage oliiciel d'abord, régulier
plus tard. Le guarany du Paraguay et le clie-

roki de l'Amérique du Nord ont bien afficlié

et réalisé une i)areille prétention, et Dieu
sait de combien de débris ils étaient formés.
Ce qui a signifié ces langues au monde

américain, ce qui imposait l'idiome roman
à la Gaule des Carlovingiens, c'était l'ins-

truction et l'esprit de suite des hommes ca-
pables de les rédiger en manifestes ou en
serments. Les idées et l'art d'ajuster ces idées
sont choses plus importantes que l'instru-
ment, et l'on ])eut dire en ce sens que l'ins-
trument est parfait le jour que quelqu'un
daigne ou sait l'employer. Mais combien de
temps n'avait-il pas mis à mûrir sourde-
ment; quels changements ne subira-t-il pas
plus tard?

Lorsque dans le passé on voit surgir une
langue, instrument d'un nouvel empire ou
compagne d'un grand homme, il y a dans ce
fait complexe une portée providentielle qui
peut compéter, principalement de Bossuet,
de Joseph de Maistre ou de Wiseman, théo-
logiens. Des observateurs plus humbles
auront le droit de noter que les forces de
l'esprit servent de levier à la Providence
aussi bien que les forces de la matière , et
cpie, par exemple, dans telle période histo-
rique donnée dans le grand événement qui
lança sur le monde la nation et la langue

,

il n'est pas impossible de reconnaître une
situation dont les éléments furent tous pa-
reils à ceux que nous voyons rouler sous
nos yeux dans les pays de moyen âge et do
renaissance.

L'ouvrier ne peut être bien orgueilleux
de sa part dans ce travail ; il n'y fournit pas
les matériaux, qui sont les mots

; pas même
l'outillage, c'est-à-dire les formes grammati-
cales; celles-ci et ceux-là sont, nous l'avons
déjà montré, un héritage vieux comme le

monde. Les remaniements d'une ou de plu-
sieurs langues et un idiome nouveau sont
l'œuvre du temps et des hommes ; est-il be-
soin de redire combien il y a loin de là à
une création première et de toutes pièces ?

Donc les théologiens ont eu quelque droit
de dire que l'humanité n'a qu'une seule
langue; mais ils doivent convenir qu'elle
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s'est évoluée et s'évolue encore dans le

temps et l'espace eu des variétés infinies. Le
procès ne subsistera que sur la proportion

relative de neuf et de vieux , d'initiative et

de tradition employées dans chaque variété

ou idiome.
L'initiative par les onomatopées est une

fraction tro)) minime pour la mettre en ba-

lance avec la masse énorme de convenu,
c'est-à-dire de traditionnel, qui fait le fond

des langues. Les lettres clappantes des Cir-

cassiens,Cafres et Hottentots,ne sont qu'une
variation des schuintantes slaves et sémites,

ou des situantes de tous les pays. Si les

bruits naturels ont eu une intluence plus

large, cet élément humain sera de plus belle

impuissant à rendre compte de la ressem-

bience tles langues. Les bruits naturels (oS-o)

les plus uniformes partout, sont justement

ce que les langues ou onomatopées natio-

nales représentent avec la plus incroyable

variété.

Les mots et formes grammaticales sont

employés en quantité à peu près égale, tan-

tôt en "petits idiomes, tantôt en langues im-
menses. Avec de pareilles phases il est bien

difficile de contester aux dialectes une vie

semblable à celle. les empires ou des indivi-

dus, une enfance, une maturité, une mort.

Nous avons vu poindre quelques idiomes
qui se dégagent de leurs langues-patois;

1 Europe aplusieurs langues qui, après la

sève de la jeunesse, sont tourmentées par le

pléthore de l'âge mûr; les langues de l'Amé-
riq\ie succombent et meurent par milliers.

Rôle important du sanscrit. — Ses phases

sont lentes, puisque les grands dialectes ont

moyennement duré 1,000 ans, et que l'ago-

nie de plusieurs parcourt l'échelle chronolo-

gique presipie entière. Le g-ec s'est conservé

dans un faubourg de Palerme. Wansleb le

retrouva représenté à Siout par un prêtre

coplite, malgré la loi sarrasine qui l'avait

défendu depuis l'an 7-22. Lecoplile lui-même
paraît subsister dans quel([ues bourgades
voisines de Tripoli. Le celte et le kymry
expirent depuis la conquête de César; le

basque depuis trois mille ans.

Les expérimentations de la philologie ne

sont donc pas des travaux d'anatoraie cada-

vérique ; les comparaisons peuvent se faire

sur des langues vivantes , avec le cortège

précieux de l'accent du peuple et des com-
mentaires des hommes instruits qui les pra-

tiquent. L'échelle sanscrite, base principale

des travaux les plus glorieux de la

science moderne , est aussi le critérium

de la certitude pour les résultats ([ue la

(5S5) M. E. de Salies a donné les onomatopées
très-diverses du cli.int du coq, dans un mémoire

sur la transcription des langues orientales en ca-

ractères européens. On peut trouver la même dispa-

rate dans les synonymes des verbes roucouler, bêler,

caqueter, dans les diverses langues.

{SIX) Mots s.Tnscrits anglais et allemands : pader,

mader, sunn, doyiiler, broder, nian, rid, hava,JHvau,

eyuman, browa, luisa, lib, herli, slara, ghaw.
'

.Mo(s sanscrits grecs : nsli, os; data, den< ; kntn.

mtiin; tKtit, navire.

science est en droit d'atlendre dans l'étude

comparative des autres langues. On cite le

sanscrit de préférence, parce que sa parenté

avec les langues de l'Europe rend plus in-

telligibles et les rapprochements et les in-

ductions qu'on en tire.

Les mots représentant les premiers l)e-

soins de la vie, les relations de famille, les

noms de nombre, les objets de la nature et

de la primitive industrie, forment un lexi-

que avec lequel on a mesuré les parentés

du sanscrit; Kennedy a compté 900 mots de
cette nature communs au sanscrit et aux
langues d'Europe. Il a trouvé dans le grec

208 mots sanscrits qui se rencontrent dans

le latin , et dans celui-ci 188 qui ne se

trouvent pas dans le grec ; il a conclu avec

raison que ces deux grands idiomes, avant

de se copier réciproquement, avaient dû sor-

tir d'un troisième, leur commun géniteur.

Je cite en note (aSG) "quelques séries qui

montreront l'incroyable persistance des lan-

gues à travers trois ou quatre mille ans.

L'analyse de la conjugaison sanscrite et zend

a livré le secret des flexions du verbe dans

toutes les langues qui en dérivent.

La faculté d'assembler des mots nouveaux
en agrégats cohérents, faculté perdue dans

les langues, filles indiennes du sanscrit, dura

encore dans l'allemand et le grec. Pendant
que l'anglais juxtapose deux mots , slc(un~

bout; le français trois, bateau à vapeur ; l'al-

lemand soude deux racines saxones, danipf-

sihiff; le QTCK met en fusion deux racines

grecques , at*\opleion ou atmopleshon. Lo
français savant a la ressource de refluer vers

le latin ou le grec pour y arranger locomo-

tive ou pyroscaphe; mais la langue populaire

répugne à ce procédé rationnel et |iédant.

Elle fait timidement des substantifs com-
l)lexes ou hardiment des qualificatifs, verbes

et substantifs barbares, remorqueur, fixateur

,

distancer, clie[[erie

Les vieux idiomes celtes ont encore aujour-

d'hui plus de vigueur et de force; ils aggrégent

par le procédé allemand, grec, sanscrit (357).

Aussi leurs racines sont-elles comme des

médailles vierges du frottement et de la

rouille où l'exergue laisse déchiffrer encore

les événements dupasse. Le rapprochement

suivant nous semble parfaitement justifié ,

quoique d'une hardiesse heureusement rare

parmi la gent friande d'étymologies.

Tolg en irlandais signifie un lit, comme
tylc, en welsh, une couche, un lit de repos.

Ces mots sont identiques au grec tolé , ma-

telas, coussin. Ils viennent tous du sanscrit

Mots sanscrits latins : pader, mader, juvan, genu,

pcd.jecar (jecur), aqhiii (ignis), dliara (terra), tir-

riii (rivus), nav (ndvis), s'arpam (serpens), vidhava

(l'idtia).

(.S57) Voici des mots complexes du dialecte welsli:

dadieu zirié. daivai, ayant une tendance au décou-

ragement ; dura stiiiglie diga stlmul, tendant à ame-

ner un état de sujétion. Voici un mot encore plus

long du dialecte erse : gruaig fin chaod faind dhuul

acniné egach, ayant de l'ieanx cheveux de soie relom-

lant en bducl-s "ontournéi s.
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titli!;a, iiiatela5',lit, substantif dérivé de tula,

un des noms sanscrits de coton.
Snrdula, un des noms sanscrits du tigre,

prend dans ses composés la signification de
îbrt, grand, prééminent, comme son syno-
nyme viagra, et comme les noms du lion et

de l'éléphant. En irlsy, jais sartulail signiûo
fort.

La langue celte sort donc d'un pays où il

y eut tout à la fois !e tigre et le coton.
Quand les voyageu.'".? du dernier siècle cu-

rant compté plus fie îiois raille dialectes

dans le monde entier; quand le premier
examen eut montré d'énormes différences
entre la plupart de ces dialectes ra|)prociiés

au hasard , la parenté des races humaines
put sembler aussi compromise que l'allinité

(le ces langues et leur descendance commune
d'un langage primitif. Mais le classement des
idiomes par groupes similaires, la parenté de
ces groupes entre eux, la liaison, la fusion
évidente des grandes familles les unes dans
les autres, si elles ne sont pas déjà capables
de faire cesser la perplexité , doivent au
moins lever toute inquiétude sur le résultat
final.

Peu de mots suffiront maintenant pour
montrer le secours de la philologie dans
l'histoire des peuples. Une langue est la tra-

dition la plus large, la plus complexe du
passé; si deux nations aujourd'hui différen-

tes d'apparence physiques offrent leur lan-

gue en commun, il est évident que ces deux
nations eurent une communication très-in-

time à un certain moment de leur histoij'e;

il est possible aussi que ces deux nations
soient émanées d'un tronc identique.
La conquèt(! impose l'idiome du vain-

(luenr même quand le vainqueur est compa-
rativement peu nombreux, ce qui est le cas
le plus ordinaire. Mais cet idiome olfieiel ne
se fond dans la langue populaire qu'à la con-
dition d'avoir avec elle une grande ressem-
blance. Le chaldéen adopté pendant la capti-
vité par la nation juive était proche parent
de l'Iiébreu ancien, et les Juifs formaient la

minorité parmi le peuple assyrien.
Quand le vaincu forme une nation avec un

idiome distinct, celui-ci reste; mais il faut

savoir le chercher ailleurs que dans la lan-

gue littéraire ou ollicielle. Le peuple hon-
grois, bohème, illyrien, qui apprend un peu
d'allemand, parle mieux ses idiomes natio-

naux slaves. 11 en est de même dans les ré-

publiques nègres d'Haïti et de Guyane,où le

iVanyais , le hollandais, l'espagnol oliiciel,

peuvent être la langue politicpie; mais où
le peuple noir parlera longtemps des patois
africains et finira, si l'élément noir domine,
par élever ces patois au rang de la langue
de l'Etat, comme cela s'est vu pour le gua-
rany.

Cette ténacité , cette durée indéfinie des

langues dont nous avons cité d'autres exem-
ples plus curieux, imi>ose donc aux parti-
sans de l'antiquité primitive et de la multi-
plicité des espèces humaines , la nécessité
de trouver partout une langue nationale sur-

vivant à côte des idiomes importés. Si rien
de pareil ne se retrouve chez des peuples
dont les langues se fondent en totalité dans
colles de peuples très-distants par le temps
et l'espace, il faut bien que l'émigration île

la langue et du peuple soit un l'ait simul-
tané. Et si ces peuples indiqués par la com-
munauté d'origine géographique et linguis-
tique sont aujourd'hui très-ditl'érents il'appa-

rence, tWicccNt aussi d'admettre c|ue le Icuqis

et r(!X]iatriation ont jilus profondéiiient et

plutôt altéré ces apparences, qu'ils n'ont al-

téré les traditions et les langues.
Les idiomes les mieux analysés par ]&.

science, les idiomes de l'Europe, sont parlés
en commun par deux ou trois races d'appa-
rences très-diverses. Les nations tartares et

turques diffèrent beaucoup physiquement
de la nation mongole proprement dite, et

pourtant leurs idiomes sont de la même fa-
mille. Les langues ouraliennes sont répan-
dues parmi des peuples de livrées très-va-
riées ; et, enfin, les nations basanées de
l'Inde parlent des idiomes dérivés du sans-
crit aussi bien que toutes les langues des
peuples blancs de l'Europe moderne et de
l'Europe antique.

OhscrvaCions sur les théories linguistiques
(le Court de Gebclin, de Brosses, etc. — Moïse,
le seul historien qui raconte l'origine de la

diversité des langues, nous montre le genre
humain , avant sa dispersion , parlant une
seule langue dans la plaine de Sennaar. C'é-
tait, sans doute , la langue laimitive , celle

qu'avait reçue du Créateur le premier cou-
ple de la famille humaine, -et qui s'était

transmise aux huit personnes sauvées du
déluge; mais c'était cette langue , altérée

dans le cours du temps, et enrichie par les

progrès des idées et de l'ordre social. Con-
tre les desseins de la Providence qui vou-
lait peupler toute la terre , les nombreux
decendants de cette famille se pressaient
dans cette plaine, et s'y bAtissaient une tour
qu'ils voulaient élever jusqu'au ciel , pour
s'en faire un point de lalliciucnt. Dieu con-
fond leur langage, unique JMS([u'alors; ils

ne s'entendent plus à Babel , et voilà qu'ils

se dispersent tout à fait sur le globe, chaque
famille princijiale cmiiortant son idiome par-

ticulier provenu par altération de ce langage
unique; et de ces idiomes sont nées ensuite
au inf)ins la plupart des langues connues, et

toutes peut-être, sans aucune exception.

Ceux qui , dans la Bible , cherchent par
tout de la mythologie ou des pkilnsopfié

mes (.3aS), en lin mot, les partisans de la nou-
velle exégèse (ooO) et les francs incrédules,

(.').")8) piles \iliitof,o])liitjHei, liypotlK'ses vraies ou
fausses iiivculci s par des raisonneurs pour expli-
(jucr des pliéiioinèiics.

(5o9) kxétjhe , e\plu;aiion , inteiprélalion. I.rs

proli'Slants parliuuliènment applifjiiciit ce luoî ,y\\

doctrines vraies ou fausses par lesqueltes leurs doc-

teurs prétendent expliquer la Bible. Leur ancienne

exégèse était très-réservée en comparaison de la

nouveflo, de celte de notre temps. Ccll '-ci rentre

dans le socinianisme ; eile s'efloirc de cliangcr louf
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rejotlcnt cette histoire. Elle n'a rien pour-
tant qui ne s'accorde avec tout ce que l'on

sait des lan.:;ues parlées jadis ou mainte-

nant sur le globe terrestre.

On remarque, en comparant ces langues ,

particulièrement celles de l'Europe, de la

moitié occidentale de l'Asie , du nord et de
l'orient de l'Afrique, et môme certaines lan-

gues de l'Amérique, ([u'elles ont entre elles,

flans une porlion plus ou moins considéra-

ble de leurs mots , des analogies si multi-
pliées, si frappantes, qu'un grand nombre
de philologues ont cru trouver dans quel-
ques-unes la langue primitive, et dans les

autres des dialectes de cette même langue; et

qu'enfin le présitlent de Brosses osait affir-

mer [que toute langue connue est dérivée
(l'une aure (Formation mécanique des hin-

gnrs, t. II, ch. 10, § i ) ; autrement que tou-
tes les langues se tiennent les unes au-v autres
par une filiation infinie [IbicL, ch.9, //( fine).

On a vu , dans les trois derniers siècles ,

la plupart des savants assigner l'hébreu

pour langue primitive, pendant que d'autres

donnaient pour telle, ou la langue de leur

pays, ou quelque autre langue qu'ils affec-

tionnaient.
Bencan, Hollandais, était pour la langue

des Bataves , Webb, pour le chinois ; Rea-
ding, pour l'abyssinien ; Sternliielm et Rudd-
bek, iiour le suédois; Saumaise, Boxhorn

,

Cluvier, pour la langue scythique; Erici

,

pour le grec ; Hugo, pour le latin ; les Maro-
nites, pour le syriaque ; Le Brigant, et beau-
coup d'autres avant et après lui , pour le

celtique; un Flamand de notre temps, pour
la langue flamande; d'autres aujourd'ui se-

raient pour le sanscrit.

Quant auv langues qui ont moins d'ana-

logie avec les langues les i)lus célèbres, à

ces langues qui paraissent ou qui paraîtraient

absolument étrangères aux premières, il est

probableqne leuraffinité originelle s'est effa-

cée avec le temps, par toutes les causes qui
influencent les prononciations,comme le cli-

mat, les aliments, les montagnes, les plaines,

les villes, les modes, les additions, les retran-

chements, les métatlièses, les permutations
de voyelles et de consonnes. Quand on a

médité sur les chances de toutes ces causes,

multiiiliées par le cours des âges , on est

bien moins étonné de trouver des langues
qui ne se ressemblent pas, ou qui paraissent

tout à fait étrangères les unes aux autres ,

que d'en rencontrer tant et tant d'anciennes
et de modernes qui se rapprochent par
beaucoup de ressemblance dans leur maté-
riel et dans leur structure.

D'ailleurs, il n'y a rien dans le récit de
Moïse qui olilige à soutenir la fraternité

d'aucune langue. Il serait permis de croire,

contre l'apjjareiice avec le docte Hervas, (jue

l'événeraeiit de Babel abolit en entier la lan-

gue primitive, établit pour tous les hommes
des langues nouvelles, totalement différen-

tes entre elles, et qu'elles furent autant de

les faits suni.itiirels de la Bilileen mytliologie o;i en

philosoiilièmes, en sorte que les professeurs établis

langues primitives; dans ce système, la res-
semblance des langues , ou" leur dissem-
blance, n'a rien qui intéresse la véracité du
récit mosaïque.

Lors(iu'on parle de langue primitive, il est
nci-essaire de bien faire connaître d'al)ord ce
qu'on prétend désigner par cette langue.
Voilà ce que n'a pas fait Gébelin, quoique
dans ses ouvrages il se soit occupé souvent
de langue primitive. Cherchons ce qu'il a
entendu.

Il écrivit après que le président de Brosses
eut cherché à expliquer les mots ressem-
blants dans les langues diverses, par la res-
semblance d'organe vocal entre les hommes,
et par certains rapports entre les noms
et les objets. Depuis que divers auteurs
avaient soutenu contre J.-J. Rousseau
l'invention purement humaine des langues,
Gébelin enseigna que toutes les langues ne
sont que les dialei-tos d'une langue jirimi-

tive quelconque; il se flattait ouvertement
de posséder cette langue primitive et pré-
tendait en conséquence pouvoir expliquer
tous les idiomes parlés sur la terre. Il te-

nait beaucoup à cette idée qu'on trouve dans
quelques anciens, savoir, que les noms
sont les vraies images des choses. Il avance
que la parole est un instinct. Il dit qu'il y a
entre les noms et les objets un juste rapport
plus ou moins étroit, qui obligea tous les

hommes à recevoir ces noms , et qui les empc-
(7(0 de les c.bandonner; enfin il affirme, que
les rapports sont nécessaires entre les noms
et les idées. Il ajoute que la langue primitive,
piii-iée dans la nature, n'a pu s'anéantir eu
aucun lieu; que toutes les langues en sont les

dialectes ; que toutes les di/j'érences entre les

langues se réduisent à des diO'érences de
prononciation , de valeur, de composition ,

d'arrangement : enfin qu'on peut ramener
chaque langue à la primitive, en rétablissant

chaque mot d'après ces différences.

Avec ces données on peut com[irendre ce
qu'est prmr Gébelin la langue priinitiie -

C'est une langue naturelle que loshniumcs
n'ont j)oint inventée, que Dieu aussi ne leur
a point donnée par une intervention spé-
ciale, mais qu'ils avaient prise dans la na-
ture, et qui reste aujourd'hui ca:hée dans
toutes les langues connues, anciennes et

modernes , à la juelle yii peut les ramener
toutes ; enfin que, par son art à lui on peut

y retrouver com[)lète. C'est donc une langue
naturelle, nécessaire, universelle, impéris-
sable.

En marquer les traces est une tâche bien
ditîicile; car elle n'exige pas moins, dit-il

,

i|ue la comparaison du jjIus grand nombre
possible de langues.

Or quelles sont les langues f|ue Gébelin
a pu comparer , en su])posant qu'il les ait

toutes assez connues pour bien faire cetts
comparaison indispensable ?

Hervas, toni. I", in-V, page C9 de son Ca-
talago de las lenguas, prétendit que Gébelin

pour enseigner la révélation s'en rendent précisé-

ment les siihveriissetirs les plus léniéraires.
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ne connaissait pas encore la cinquième par-

tie des langues du monde ; et cette assertion

ne paraîtrait pas trop hardie à ceux cjui

prendraient la peine de comparer les écrits

(Je notre auteur avec ce ([u'ont publié , de-

puis sa mort , sur la science générale des

langues, Hervas lui-môme, Adelung, MM. Va-

ter, Eicchorn, ou seulement avec la seconde

édition du grand vocabulaire polyglotte ,

donné à Saint-Pétersbourg en 1790 et 1791,

in-V°, 4 vol.

A bon droit l'on récuserait de même et Le

Brigant et les autres qui se sont égarés ,

chacun en sa manière, à la recherche de la

laH2;ue primitive.

Quand on dit (jue les mots sont les images

des choses, et qu'il y a un rapport naturel,

juste et ne'cessairc entre chaque mot et l'idée

qu'il représente, il faut d'abord s'entendre.

I>a,]i._t-on des mots radicaux, ou seulement

des mots dérivés et des mots composés.

Si l'on borne cette théorie aux mots dérivés

el-aux composés, nous comprendrons (ju'il

est utile de connaître la dérivation et la

composition des mots; qu'ainsi l'on peut

découvrir des vues de l'esprit humain plus

ou moins anciennes, toujours curieuses,

toujours utiles pour conqirendre, pour ex-

pliquer les paroles, pour conserver la pro-

priété du langage, et souvent d'ailleurs on

ne peut pas plus exactes, plus philosophi-

ques, plus morales.

Tous ces précieux avantages subsiste-

raient, dans la supposition même que les

mots primitifs ou radicaux ne fussent dus

qu'au choix le plus arbitraire.
' Voyons donc seulement si les plus simples

radicaux sont, de nécessité, les justes images

des choses, s'ils peuvent avoir en toute lan-

gue, et aujourd'hui surtout, un vrai rapport

naturel avec l'idée qu'ils représentent.

11 n'y a rien sans cause ; donc il y a eu
généralement quelque motif, quelque rap-

port plus ou moins éloigné, plus ou moins
proche, entre le signe l'adical ou primitif tt

la chose signifiée. Voilà ce que nous accor-

dons sans difiiculté.

Mais, premièrement, ce rapport a pu être

si éloigné, ou si singulier, ou si fugitif, que
nous soyons forcés de le regarder comme
arbitraire, ou nul, ou tout à fait impercep-

tible.

En second lieu, supposons tous les radi-

caux fondés originairement sur des rapports

naturels, prochains, exacts et permanents;
n'y avait-il pas des rapports certains pour
déterminer le choix spécial de chaque ra-

dical? Oui, sans doute : la richesse de la na-

ture est immense dans sa variété ; la volonté

est capricieuse dans ses déterminations; les

circonstances qui tixent le choix sont pres-

(jue infinies. Donc, en puisant également
dans la nature leurs idiomes particuliers,

les hommes auraient très-naturellement, à

des syllabes et à des mots identiques, atta-

ché des idées fort différentes, et à des idées

identiques les mots les plus disparates, les

plus éloignés l'un de l'autre. Admettons
lu'anmoins qu'ils se fussent rencontrés tout

à la foi-', et pour le choix des rapports, et

pour celui des signes, les traces d'un accord
aussi invraisemblable n'auraient pu généra-
lement se conserver dans le cours des siè-

cles, au milieu des altérations, disons mieux,
des transformations de toute espèce que nous
voyons s'être faites dans les mots, soit en la

môme langue, soit dans le passage d'une
langue à une autre.

Ainsi, à la seule ouverture d'un grand
dictionnaire polyglotte s'évanouit tout le

système de Gébelin sur sa langue unique,
naturelle, nécessaire et impérissable. Il n'y
a pas jusqu'aux tables des radicaux, labo-
rieusement composées par lui-môme tout
exprès pour établir son système, qui ne ten-
dent à le renverser. Dans ces tables, à la fin

de chaijue volume du Monde primitif, connue
ilans les vocabulaires polyglottes et dans
ceux de chaque idiome, vous trouverez sans
cesse des syllabes et des radicaux exacte-
ment identiques, servant de signes à des
idées qui n"t>nt rien de commun entre elles,

et toutes les idées les jdus étrangères les

unes aux au.lres exprimées par toute espèce
d'assemblages de syllabes et de lettres.

Cependant on est forcé de convenir, et

c'est une vérité que nous avons déjà si-

gnalée, qu'une comparaison attentive et

savante du matériel et de la structure des
idiomes les plus célèbres de la moitié oc-
cidentale de l'Asie, d'une [larlie de l'Afri-

que, et de presque toute l'Europe, manifeste
entre ces idiomes des analogies si claires et
si nombreuses, qu'il en résulte une évidence
morale d'identité d'origine, ou pour le moins
d'anciennes communications très -étroites
entre beaucoup de peuples de ces trois par-
ties de notre globe. Il est donc probalde que
ces langues ne sont que des dialectes des-
cendus plus ou moins directement d'une"
langue primitive. On aperçoit que l'Europe
tient de l'Asie ses langues diverses et sa po-
pulation, comme elle en a reçu de précieux
végétaux, et en général ses opinions et ses
sciences, tant vraies que fausses, et ses arts

et ses usages.
Veut-on supposer, d'après l'existence et

l'ancienneté des langues qui paraissent le

plus étrangères à ces idiomes et entre elles,

que plusieurs langues primitives, toutes
différentes les unes des autres, ont com-
mencé à la dispersion de Baliel, et ont de-
mandé l'origine à beaucoup de langues ac-
tuelles"? Je crois que dans l'état présent de
nos connaissances on ne peut solidement
ni prouver, ni réfuter une pareille opinion ;

il me semble qu'elle sera toujours, ou long-
temps du moins, un problème irrésolu.

LANGUE PRIMITIVE. Voy. Langues et

la note I à la fin du volume.
LANGUE ROMANE. Voy. Ecrope mo-

derne.
LANGUE ESPAGNOLE. Voy. EtnoPE mo-

derne.
. LANGUES D'OC et D'OUI. Voy. Ecrope
MODERNE.
LANGUES AMÉRICAINES. Voy. Améri-

cains.
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LARYNX. Voy. Voiv
LEIBMTZ. Voi/. Langage.
LENM-LENAl'ES. loi/. Algokqiins.

LENTILLE, VOl^, HÀIUCOT, etc. — La
lentille fut connue dans l'anticiuité, et cY'lait

vraisemlilahlenient la nùiro (.ïOO). Notre pi-

sum sntirum nVst jjoint celui des anciens.

Ce nest [uis rpie je veuille diri' (jue le iiois

était un l(''j;uine inconnu aux anciens, mais
il p(uirrait être cnnitiris sous une dénoniina-

lion j,'énérale ou peut-être sous plusieurs

noms d'un sens v-r^no et indéterminé. Nous
voyons, par les écrits de Galien, quil régnait

une Jurande confusion dans la dénomination
des fruits des légumineuses (5C1). On n'est

pas plus d'acconl sur ce ([u'on doit entendre
par le mot phaseotus. Pline semijie indiquer

par là le haricot commun, pliaseolus vul-

garis. Le dolichos des anciens est enveloppé
île la même ohscurité. Le scftminkbone des
Allemands, le phaseotus riitgaris des bota-

nistes, est très-vraisemhlahlement le smilax

de Dioscoride (I. ii, c. lia). Les noms latins

pisum, rivera, cicerula, et ceux grecs, doli-

chos, phascoliis, s'appliipient à la gesse, la

thyrus de l'Europe méridionale; le pois en
général, pisum des botanistes, erbse des
Allemands, peut très-bien aussi se trouver
sous cette dénomina'ion. Le cicer arietimim,

le pois chiche, qu'on cultive dans toutes les

parties de l'Europe méridionale, particuliè-

rement en Espagne, ne peut faire aucun
doute. C'est le cicer des Komains, èosÇivtof

des Grecs. Le lupin des anciens est égale-

ment notre lupinusalbus; la vicia des Latins
est peut-être Vaphaca des Grecs et notre vicia

saliva: et l'orobus des Grecs sera l'e/Tiondes

Latins, ïervum ervilia de Linné, très-cultivé

dans le midi de l'Europe comme plante four-

ragère; quelquefois elle enivre les bestiaux,
propriété qui, pour elle, est encore caracté-

ristique. Nous ignorons quelle fut la patrie

de ces plantes ; plusieurs d'entre elles, ciu'on

trouve croissant spontanément dans le sud
de l'Europe, y furent primitivement culti-

vées. Le haricot commun tire certainement
son origine d'un pays cliaurl, car il gèle fa-

cilement. On lui assigne l'Italie pour patrie.
J'ai l)ien trouvé des espèces de ce genre dans
les listes des plantes de cette partie de l'Asie,

mais jamais je n'ai vu l'espèce elle-même
LIBYENS. Voy. Aborigènes.
LIYRES INDIENS. Voi/. BoLomusME.
LOI DE RÉPÉTITION OKGAMOL'E. Voy.

Anatomie comparée.
LOI DES CONDITIONS D'EXISTENCE

CHEZ LES ÊTRES ORGANISÉS. Voy. Ana-
tomie COMPARÉE.
LOIS MORALES. Voy. Facultés.
LONAY (l'abbé). F. à la fin du vol.

LONAY (L'abbé). Voy. h la fin du vol.

LONGÉVITÉ. — SUICIDE. — Nous n'hé-
sitons point à dire que tout homme pénétré

(oGO) Le mois pour lequel Esaû vendit son droit

d'aiiiessc était réellement composé de leiililles ; le

texte liéhrou emploie le mot lidilascli, ipii est eetui

que tes Arabes donnent encore à la lenlille. La pa-
raphrase cliahléenne admet la même interpicîa-

lion.

du sentiment de son excellence, des devoiis
qu'il a à remplir sur cette terre, doit préten-
dre à fournir une longue carrière, celle que
lui assigne la mort naturelle , ou , en d'au-
tres ternies, l'inqniissance nécessaire de son
organisme parvenu à une certaine période.
Il i)eut s'abamlonner à la Providence , jiar

laipielle tous les jours sont comptés , cpii en
rompt le fil, quand il lui plaît, d'une manière
brusque et inopinée. Mais comme il ignore
ses desseins, il doit tendre [lar lui-même à
la longévité comme à une fin rr-spectable et

morale. En effet , nous allons le voir dans
un instant , la longévité se mesure au degré
des bonnes mrjeurs ; la ténacité vitale qui en
fait l'essence puise en partie ses racines
dans le sol de la verlu. Aussi ne peut-on se
défendre d'un sentiment de tristesse, lorr-

qu'on voit de nos jours si peu de zèle poi r
vivre longtemps ; je dirai même plus, lor-
qu'on voit tant d'appréhension d'une longue
durée de l'existence. Le découragement de
la vie, tœdiumvitœ, résultat de nos misères
morales et sociales est si fort, qu'on redoute
presque de déposer sur le berceau d'un
nouveau-né, es[)érance de la famille et qui
sourit à tous, les vœux pour une longue
vie , tant on craint pour lui les orages à
travers lesquels s'écouleront ses années.
Eh bien, il faut, pour être d'accord avec les

lois i)rovidentielles et physiologiques , lui

souhaiter une longue série de jours pour le

libre exercice de ses manifestations morales,
but suprême de l'humanité , et en même
temps une grande sérénité d'âme pour sup-
porter les traverses de sa course.
L'homme est, de toutes les créatures pé-

rissables, celle qui est le mieux organisée
pour atteindre la longévité. C'est injuste-
ment qu'on lui a contesté celte utile préro-
gative (oG2), par laquelle Dieu lui donne
ainsi le temps d'accomidir la mission sé-
rieuse de ses devoirs. L'importance de ces
derniers atteste suffisamment qu'il ne pou-
vait être doué d'une existence éphémère. Si
on rélléchit à l'extrême lenteur qui préside
à l'évolution de ses divers âges, on se con-
vainc aisénient que le temps ne doit jvis lui

manquer : il demeure dans le sein de sa
mère presque autant de mois que le cheval,
qui a un volume trijile du sien. De tous les

animaux, c'est lui dont la dentition est la

plus lente ; comme chez l'éléphant , animal
centenaire, ses os se soudent très-tar-i. .^a

faculté de propagation ne se déclare qu'au
Ijout de la période de quatorze années, ce
qui n'a pas lieu chez tous les autres mam-
mifères. Haller, d'après ses nombreux tra-
vaux, ferait reposer cette aptitude jil us grande
à la longévité sur des ([uaiités s[)éciales à la

fibre humaine (563). et en partuulier sur sa
trame celluleuse, qui est plus sou|)U' et plus
délicate que chez les autres animaux. Mais

(oGI) De nlimenl. facult., 1. n, c. 2.5, 28.
(362) Haller,' Etementa pliijiiologiiv corp. hum.,

t. V, p. 93.

(5tJ5) Id., ib. ; sed quod capitl rei est, liomiiii prœ
omnibus quadrupcdibits moUisùma ett ccllulosa tela

el uui'ersu fabiica Inierior.



871 LUN DlCTiONiNAlUE LO.N 872

>.ans nier ce que celte cniidiiion im|>oiiante

de texture peut avoir d'inlhicnce sur la lon-

gueur de la vie, il est juste de reconnaître .

d'autres causes plus générales , tenant sous

leur dépendance le type propre de l'être. On
est donc en droit d'allirmer que la loi de la

vie est la vieillesse. Dans cette dernière en-

core, on remarque certains modes de vita-

lité, qui ont incontestablement pour etl'et de
proroger l'existence. La lenteur du jiouls

chez le vieillard n'aurait-elle pas pour but

de diminuer la consomption organique (o6i).

L'iiistoire nous apjirend que, dans tous

les temps, chez tous les peuples, la durée
ordinaire de la vie humaine a été de 70 à

80 années. Toutes les tables de mortalité dé-

montrent en eli'et, que l'époque normale de

la mort coïncide avec cet âge (o(i5). A celte

mort on peut opposer la mort accidentelle,

c'est-h-dire celle t[ue des circonstances in-

dividuelles amènent i)lus tôt que ne le com-
])orterait le caractère de l'espèce. La mort
accidentelle par elle-même se divise en celle

qui est tout à l'ait indépendante de l'individu,

comme lorsqu'elle survient à la suite d'une

catastrophe violente ou d'une maladie héré-

ditaire, etc., et celle qui doit être en quel-

que sorte considérée comme son ouvrage,

ou du moins qu'il n'a pas pris soin de pré-

venir en se |>laçant dans des co7>ditions ac-

(jiiises favorables. C'est de cette dernière que
nous traiterons.

L'homme ajourne, c'est une chose non
douteuse, l'épuisement du fond de sa vie par

un régime physiologique et par un régime
moral. C'est en ce sens que nous avons pu
(lire avac raison que très-souvent la vieil-

lesse était le fruit d'actes éminemment res-

pectables et moraux. Soyons de bonne foi

,

et interrogeons le sens commun des peu-
ples : ils respectent partout la vieillesse,

({ui leur apparaît comme quelque chose de
sacré. Est-ce parce que tel homme nous
présente les signes delà décrépitude joints

à une démarche vacillante que nous l'entou-

rons de nos respects? esi-ce seulement de-
vant l'intelligence mû. ie par ^ps années que
la foule se découvre "; Trè^-souvenl celte

caducité organique s'associe à une caducité

morale. Tous les signes extérieurs ne don-
nent donc pas la raison de ce sentiment de
vénération , si généralement ré|)andu. Ce
qu'on vénère dans le vieillard, ce sont ses

vertus, les sacrifices qu'il s'est im[;osés pour
devenir vieillard ; car on sait bien que pour
parvenir à un âge avancé il a fallu déployer
une somme'd'elï'orts soutenus , avoir prati-

qué des vertus i)eu ordinaii'cs ; et on les

vénère dans l'hoiimie qui a pu triompher du

(,"iOi) Elementu plitjsiolo(jiœ corp.Imm.J. V, p. 10.

(ri(i5> UiiRDAcii, Traité de pliysiolngie, considérée

comme science d'observation, li;iil. de Joiirdan ; Paris,

IS.')!), t. V, p. .")!(. < Ce ([iii (ail, dit ce professeur

alleiiiaiid, iiuc la diiiée de la vie de l'Iioimae sur-

passe celle des inaiiiniifères égaux à lui en gros-

seur, c'est qu'il dépasse inliniment ces derniers sous

le point de vue moral.

(566) H,\Li.F.ii, loc. cit., p. 119. Inira nos est pii-

viordiiim eorpnris sanum n n/ilre suno, maire sann

temps. Comme tout se lie dan.-, la morale , le

respect pour les vieillards sera toujours uh
des plus nobles principes sociaux.
La longévité appartient en quelque sorte

à la famille, d'où elle se transmet aux des-
cendants. La condition première jiour vivre
longuement se trouve dans la possession
d'un corps qui nous soit fourni par un père
et une mère sains ; d'un organisme qui nous
mette à l'abri de la goutte, de la phthisie, de
l'apoplexie et de tant d'autres fléaux qui pé-
nètrent les générations (560). Il faudrait être

bien aveugle après cela pour ne pas atta-

cher une grande imjiortance au maintien de
la pureté des mœurs dans la famille et à sa
moralité. Les vices du père dans sa jeu-
nesse creusent les tombes do ses arrière-

neveux, qui y descendent prématarément.
Le princiite d'hérédité morbide est un de
ceux que la médecine peut offrir avec le plus
de certitude à la luéditation des hommes
pour les exhorter à la tempérance et à la

vertu. D'après une masse iiuposantede faits,

on ne peut douter qu'il n'y ait des familles
chez lesquelles la longévité ne soit nresque
générale pour les membres qui les coiupo-
sent. Celle du fameux Thomas Pare, paysan
anglais, qui fut présenté à Charles II à 1-âge

de cent quarante ans, comptait quatre géné-
nérations marquées par des vies décent
douze, cent treize et cent vingt-quatre an-
nées (567). Dans ces familles on remarque
toujours une grande sobriété qui constitue
le régime physiologique, et les vertus qui
établissent le régime moral.
Le régime physiologique , c'est-à-dire la

proscription des excès, de tous les actes qui
ont pour but d'activer la consomption orga-

nique,joue un rôle très-remarquable dans la

longévité individuelle et celle de la famille.
_

Selon Haller, la sobriété est la ciualité qui
distingue les centenaires : Niiiic loiigepleri-

(juc eoritm sohrii fueruiit stricliqiie ri-

(•/«.« (368). Ce même Thomas Pare mourut h

l'âge de cent cinquante-deux ans, et l'on

peut dire d'une manière inopinée : car les

faveurs royales l'ayant comblé, interrompi-
rent sa sobriété pour le jeter dans l'abon-

dance qui causa sa i)erte (509). D'après le

même auteur, les anciens Suédois parve-
naient à une loiigue carrière; mais depuis
([uc les enfants se sont relâchés de la tem-
|)éran(e salutaire des aïeux , ils n'atteignent

plus le nombre de leurs années. Il en est de
même dissNorwégiens, dont la vie diminua
à proportion des excès qu'ils firent en bois-

sons lermentées. Tandis que, septuagénai-
res, on les voyait autrefois se livrer avec
vigueur h la culture de leurs champs, on

nah'.m, quod magnoium morbonwi 7)ohis facial va-

cationcm, podugrœ, apoplexiœ , liydropis, phthiseos,

qntt' mala certissiine videmtts , etiam contra omnes
conlra nitentis rationis rivendi vires, a patribus in

ftlios tr'insirc.

(ri()7) 11ali.f.r, loc. cit., p. llô.

(.VviS) /(/., ib.

(fiO'J) Jd., ib. Et contra Thomts Parc cum pan-

pcre et dura dicta l'iO nnnos iiilijernt. lautius citm

; ni.T? cœperat. conlinuo veriil.
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Ipsvoit aujourd'hui énerves à la cinquan-

taine (570).

Le régime moral est plus inifiortant en-

core que'lc précédent, parce qu'il le suppose

et qu'il se résume en ces mots : tempérance,
empire sur soi-même , forée et pureté de
l'âme. En réalisant ces vertus dans la vie

privée, et avec une constitution non cnta-

f.héc d'un vice héréditaire , on peut juste-

ment se promettre de longsjnurs. Nulle au-
tre partie de l'hygiène ne l'ait mieux res-

sortir l'étroite connexion qui existe entre le

caractère moral et le bien ou le mal être

physiologique. Nous avons toujours été

frappé de cette roninrqiic énergiquement ex-

jirimée par Haller, au sujet des conditions

de la longévité : « Je considère, dit-il, comme
bien propre à hâter la ruine de l'organisme

,

ce tempérament acre, cet esprit irritable qui
no peut pas plus se consoler des injures et

des adversités, que les nerfs du pied ne peu-
vent se guérir de la podagre (371). » Le fa-

meux Stalh avait également observé que les

sujets très-sensibles parviennent rarement à

une longue vie. Aux yeux de l'observateur,

que ces remarques sont vraies ! Il peut , en
effet, classer les hommes en trois catégories,

d'après le mode de réaction sur leur âme des
événements du monde. Les premiers d'une
nature apathique, et dans le fond peu hono-
rable, puisqu'elle est au moins sur les limi-

tes de l'égoïsme, possèdent le rare privilège

de n'être^émus par rien , si cela peut s'ap-

peler un privilège. Les événements les plus
tristes viennent fondre autour d'eux , les

plus grands malheurs de famille éclatent

dans leur intérieur , tout cela glisse sur la

surface de leurs âmes sans y pénétrer. Ces
hommes sont à l'aiiri des émotions poignan-
tes de la vie, mais , en revanche , moins ri-

ches en joies douces et pures; car le bien,

pas plus que le mal, n'a chez eux la puis-
sance d'exciter leur engourdissement moral ;

ces hommes sont incomplets. Il en est d'au-

tres, beaucou]/ plus intéressants, mais bien
plus à plaindre : les moindres événements
lie la vie les impressionnent dangereuse-
ment , et leur sont d'autant plus funestes
qu'ils portontattcintc à leurs affections ; l'ad-

versité, l'injustice des hommes auxquelles
ils sont en butte, portent dans leur âme un
(lécourag(!ment qui abrège leur existence.

On les voit s'éteindre de deux manières ,

selon les diversités originelles de leur cons-
titution : ou ils périssent dans une lente

consomption , ou bien ils sont emportés par
une maladie cérélirale. Entre ces deux ex-
tiêmes on a aussi fréquemment l'occasion
d'observer avec bonheur ces hommes qui
sentent vivement , mais qui réagissent sur

IIaixeu, Ioc. cil., p. m.
Hai.lee, toc. cil., \>. 119.

Hlteland, Macrobiotique; Irart. de Jourdan,

(570
(571)

(572)
1858.

(573)

t. I", p,

(574)
glaises

servent

^fémoires de l'Académie royale de médecine,

51 et S'iiv.

La mrtilalité des nègres des colonies an-
par rapport à la mortalité des nègres qui

dans l'armée anglaise
,
par conséquent qui

DlCTIONN. d'.^NTHRGPOI-OGIE.

les infortunes de ce monde, par une fermeté
de caractère qui se fonde sur une juste op-
])réciation des choses et qui les rend indé-
j)endants des coups du sort. Ceux-là ont or-
dinairement trempé de bonne heure leurs
âmes dans une éducation fortement chré-
tienne. Ils parviennent presque toujours îi

la longévité (372). Nouvelle preuve de l'al-

liance de la force morale avec la force phy-
siologique.

C'est un i)réjugé sans fondement celui
qui porte à supposer des chances pour une
longue carrière dans tin régime de vie
exeni[)t de peines et de labeur. La loi du
travail est celle de l'existence humaifie ;

c'est elle aussi qui donne plus de puissance
h cette force de notre être, qui doit contre-
balancer sa destruction. Les beaux travaux
statistiques du docteur Villermé ont jirouvé
que les différences de mortalité dans les di-

vers quartiers de Paris dépendaient moins
de l'air, du sol, de l'eau et de l'habitation,

que de l'aisance unie au travail ; et qu'il j
a plus de mortalité dans les villes peuplées
par les riches sans occupations que dans
celles ou règne une industrie qui amène le

bien-être à sa suite (373). Il est évident que
pour parvenir à de tels résultats il ne faut
pas que le travail soit de nature à brif;er It

courage: la vie alors se trouve prodigieu-
sement abrégée , comme chez le nè-
gre, surmené à la manière dune bête de
somme (574).

On a cherché à évaluer les rapports de la
longévité avec les diverses professions, et
les données obtenues ne sont point sans in-
térêt, quoique encore peu nomlu-euses. Tel
est le tableau suivant , dresse- par M. Cas-
per, qui donne d'aprèslesprofessions, le nom-
bre de personnes sur 100 ayant atteint leur
soixante-dixième année.

PROFESSIONS. NOMn. rRlipOtlT.

Théologi ns, 42
Agriculleurs, 40
Commerçants ou manufacturiers, 55
Soldats, 32
C.omnds, 52
Avocats, 29
Artistes, 28
Professeurs, 27
Médecins, 24

En jetant un coup d'œil sur ce tableau, on
est frappé d'abord de voir que ce sont les
théologiens qui tiennent le haut de l'échelle
dans une proportion numérique assez re-
marquable. Nul doute qu'ils ne doivent cette
plus grande durée de leur vie à des habitu-
des journalières d'ordre et de régularité,
surtout à la mise en jiratique soutenue des
préceptes religieux , objets salutaires de

sont moins tourmentés rorporellement, est dans la
prt)porlion de cinq ou six noirs esclaves sur un
nèjîre lilire.

La race semlde influer d'ailleurs sur la mortalité.
La race cancasique parait avoir une plus longue
durée de vie que les races mongole ti malaise.

( ViREY, Histoire naturelle du ucnre liumidn, t. l",

p. 557.

28
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leurs méditations : ils y puisent , d'une
part, cette renonciation calme aux clioses de
ce monde et ensuite cette douce résigna-

tion, bien ditférente de la résignation hu-
maine stoique et forcée, qui double le ma-
laise de la nature morale lorsqu'elle est

froissée par le malheur. La longévité des

théologiens, c'est-à-dire des hommes chré-

tiens par pratique comme par conviction

,

ne peul-tHre autrement expliquée ; car par

rapport aux autres professions, ils se trou-

vent dans des conditions physiologiques dé-
favorables, puisqu'ils sont, pour la plupart,

célibataires. Or , d'après les travaux d'un
autre statisticien, ÎSI. Benoiston deChûteau-
Neuf, et ceux de Parcieux, qui leur sont an-
térieurs, le célibat compte peu d'individus

qui soient parvenus à un très-grand âge (373).

Les honuues qui ont fourni une carrière

extrêmement longue et dont l'histoire a été

conservée dans les traités spéciaux de la

science, s'étaient fait remarquer par la durée
insolite de leur faculté procréatrice (37G).

En second lieu, en descendant le tableau,

nous. trouvons la contre-épreuve de ce que
nous venons d'avancer ; car nous voyons le

nombre des vieillards diminuer ilansles pro-

la succession rapide des hommes'neufs aux
hommes mûrs qui ont acquis l'expérience
des années? Les premiers, au lieu de don-
ner suite à l'œuvre commencée par leurs
devanciers , travaillent sur de nouveaux
faits ; d'autres suivront qui recommenceront
de môme, si bien que le temps leur manquera
toujours.

D'après ce qui précède, on peut juger du
suicide, qui est le plus grand attentat contre
les lois de la nature. Mais si quelques es-
prits spéculatifs se sont pris d'indulgence
pour cette indigne action, c'est faute d'avoir
établi une distinction importante entre l'é-

tat de l'âme de l'individu au moment où il

se suicide, et les actes antérieurs qui ont
préparé cette résolution irrationnelle et

dé>espérét'. De même que la pratique des
devoirs, des occupations honorables, vous
porte à aimer la vie, de même l'habitude du
vice vous en détache bientôt. Le docteur
Fabret, qui a fait des recherches très-savan-
tes sur le suicide, a mis en lumière ce point
de doctrine, qui est assez bien établi pour
que nous n'ayons pas besoin de le dévelop-
per davantage (377]. Nous nous bornerons
à invoquer l'autorité la plus grave du siècle

fessions où les passions augmentent', où la concernant les maladies mentales : « Si par
dévorante ambition surtout est l'âme, le

slimulits de tous les efforts. Quelles carriè-

riès sont plus agitées en ce sens que celles

des avocats, des artistes et des professeurs ?

Enfin les médecins, réputés les conserva-

teurs de la vie des hommes, sont précisé-

ment ceux qui l'ont la plus brève. Voués à

toutes les fatigues du corps, exposés à toutes

les émotions déchirantes, leur existence

doublement ébranlée , doit se briser bien
vite, s'ils ne s'astreignent eux-mêmes au
régime moral.

11 importerait beaucoup au bonheur de la

société qu'elle comptât dans son sein le plus

grand nombre possible de membres assez

robustes de corps pour atteindre l'âge de la

mort nécessaire. Cette circonstance lui four-
nirait d'abord une garantie morale, puis-
qu'il existe une relation directe entre le

nombre des vieillards et la multiplicité des

bonnes pratiques et des bonnes mœurs. En
second lieu, ne pourrait-on pas ajouter,

sans trop préjuger, qu'elle serait appelée à

retirer du grand développement de la lon-

gévité parmi ses membres un bien plus di-

rect, que voici. On se plaint des agitations

de la société; des secousses qui l'ébranlent à

chaque instant, pour remettre en question

toutes les institutions auxquelles elle pour-

rait d'autant plus s'attacher, qu'elle en res-

sent déjà les avantages : c'est ce vice incessant

de décomposition qui fait son mal, en l'em-

pêchant de prendre une base fixe et défini-

tive. Et ne voit-on pas surtout qu'il tient à

son éducation l'homme n'a point fortifié son
âme par les croyances religieuses, par les

préceptes de la morale, par les habitudes
d'ordre et de conduite régulière ; s'il n'a

pas appris à respecter les lois, à remplir les

devoirs de la société, à supporter les vicissi-

tudes de la vie ; s'il a appris à mépriser ses

semblables, à dédaigner les auteurs de ses

jours, à être impérieux dans ses désirs et

sescaprices : certainement, toutes choses éga-

les d'ailleurs, il sera plus disposé à termi-
ner volontairement son existence dès qu'il-

éprouvera quelques chagrins ou quelques
revers. L'homme a besoin d'une autorité qui
dirige ses passions et goiaerne ses actions:

livre à sa propre faiblesse, il tombe dans
l'indifférence, et après dans le doute ; rieii

ne soutient son courage, il est désarmé
contre les souffrances de la vie, contre les

angoisses du cœur, etc. (378). » .

J'ai souligné à dessein les lignes qui pré-
cèdent pour montrer aux personnes qui au-
raient lu et goûté les doctrines contenues
dans un autre ouvrage (379), composé en
partie sur la même matière , la différence

énorme qui sépare les témoignages- de
deux auteurs renommés au sujet de l'action

des croyances religieuses dans la pratique.

Bien des jeunes gens surtout se sont laissé

gagner aux doctrines matérialistes par l'au-

torité scientifique du docteur Broussais, la

concision de ses formules, la verve de ses

discours ; mais sur une aussi grave matière,

qu'ils se recueillent un peu et qu'ils prisent

f (575) Mémoire sur la morlalité de la femme, cides, on en coniple 3 qui ne vont pas au delà de la

_ oa _ . tentative.

(378) EsQiiROL, Maladies mentales, t. I", p. 587;

Paris, 1859.

p. 22.

(376) Hlff.i.and, Macrobiotique, p. 123.

(577) Sur GG4 cas de suicide, ce médecin a re-

connu qu'il y en avait 239 provoqués par la misère
résultant d'une mauvaise ccmduite. 11 a fait en outre

celle précieuse remarque, savoir, que, sur 10 sui-

(37'9) Celui du docteur Broussais, sur l'irritation

et lu folie, II' vol.
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l'autorilé d'un homme qu'ils estiment et

qui mérite autant de l'être. Quel est celui

des deux qui doit être mieux écoulé dans
les questions du moral humain, de celui qui

a passé la moitié de sa vie dans les camps,
llaut^re moitié dans les ardeurs d'une polé-

mique infatigable ; ou de celui qui a passé

quarante ans d'une vie calme à ohserver les

symptômes de la folie et à essayer pour elle

les meilleures méthodes de traitement?
Qu'ils jugent dans la sincérité de leur c(eur,

et qu'ils prononcent.
LUMIÈRE. Voy. OEil.

LUZERNE. Voy. Trèfle

M
MADAGASCAR, ses naturels. Voy. Ma-

LAYO-POLYNÉSIENS.
MADECASSE (Branche). Voy. Malayo-

POLYNÉSIENS.
MAGNÉTISME HUMAIN. — Le magné-

tisme humain, dont on a tant usé et abusé,
qu'on a nié et défendu avec une égale exal-

tation, n'est autre chose que le principe

hémato-nerveux, c'est-à-dire le fluide éthéré,

élevé à sa plus haute puissance. Il est résulté

de cette exaltation passionnée qu'on a exa-

géré dans les deux sens : les uns, en niant

des faits évidents et que la physiologie,

telle que nous la proposons dans la philo-

sophie basée sur le principe chrétien , devait

les conduire à admettre et à expliquer; les

autres, en mettant des faits délicats au ser-

vice du charlatanisme et souvent des passions

mauvaises. Ici, pas plus qu'ailleurs, 1 autorité

des noms, quelque respectables qu'ils soient,

ne doit servir de guide à notre jugement;
les principes admis et les faits avérés doivent
être pesés consciencieusement pour en ac-

cepter les conséquences sans aucun détour.

Et d'abord , c'est un fait acquis à la scien-

ce et désormais incontestable, que l'électri-

cité joue un rôle indispensable dans toutes

les opérations chimiques, et c'est pour cela

que l'on doit remplacer les athnités de l'an-

cienne chimie par les actions électriques
;

elles agissent, en effet, dans toutes les com-
binaisons des éléments divers et dans toutes

leurs décompositions. Le contact de toutes

les substances hétérogènes dégage de l'élec-

tricité, et le changement de température
d'un corps suffît pour l'électriser. Les expé-
riencesgalvaniques, thermo-électriques, met-
tent cette thèse générale hors de tout doute.

L'action de l'électricité, dans la germina-
tion des plantes et dans tous les phénomè-
nes de la végétation, n'est pas moins bien
prouvée, puisqu'on a pu recueillir et mani-
lester cette électricité par des instruments
sensibles. Mais de plus la physiologie végé-
tale n'est en définitive que la série des phé-
nomènes chimiques, par lesquels les substan-
ces diverses se combinent, se composent et

se décomposent dans les tissus végétaux; il

y a donc nécessairement action électrique.

La théorie chimique et les faits rendent
cette vérité incontestable.

La physiologie animale n'est aussi, en
grande partie, qu'une succession d'opérations

chimiques,'par lesquelles les substances de
nature extrêmement diverses sont mises en

contact, se combinent et se composent, se

désagrègent et se décomposent, dans l'orga-

nisme animal. Il y a surtout dans la respi-

ration développement et absorption d'élec-

tricité, puisque l'air est saturé de fluide

électrique, répandu dans tous les espaces

et entourant les molécules les plus ténues de
tous les corps solides, liquides et fluides. La
nutrition doit en introduire aussi dans .'or-

ganisme, aussi bien que l'absorption cutanée.

Une foule d'expériences irrécusables, exé-
cutées par des observateurs habiles, ont
prouvé que l'action galvanique fait contrac-
ter les muscles d'un animal vivant et d'un
animal quelque temps après sa mort.; sous
l'influence électrique, la partie globuleuse
du sang se contracte également, aussi bien
que sous l'influence des nerfs. Un animal
étant ouvert après la digestion commencée,
si l'on coupe le nerf pneumagaslrique qui en-
voie des ramifications à l'estomac, la diges-

tion est interrompue ; que l'on rapproc'.ïe

ces deux extrémités de la section du nerf,

elle continue de nouveau; qu'au lieu de
rapprocher ces deux extrémités, on les mette
en communication par l'intermédiaire d'un
fil métallique, la digestion se continue en-
core ; enfin, qu'on agisse par le moyen de la

pile galvan que sur l'extrémité du nerf qui se
rend à l'estomac, la digestion se continue
toujours. De pareils faits ne peuvent laisserde

doute sur l'analogiedelavie etde l'électricité.

Dans une foule do maladies, on peut re-
marquer aussi l'influence électrique : c'est

ainsi que des tumeurs enflammées ont fourni
de lélectricité appréciable à l'électromètre.

Les poissons électriques, tels que la tor-

pille, le gymnote, l'anguille de Surinam, etc.,

dégagent de l'électricité et s'en servent ou
pour saisir leur proie, ou pour se défendre
contre l'ennemi ; ils engourdissent la main
qui va pour les saisir, et on a pu, sur ces

poissons, charger des bouteilles deLeyde,
qui ont donné des commotions violentes et

produit des étincelles, absolument comme
on le fait avec une machine électrique.

L'homme, dans son être physique, dans
toutes les fonctions de sa vie organique , est

soumis aux mêmes influences électriques

que les animaux. Chez lui, comme chez ces

derniers, la digestion, la respiration, l'ab-

sorption cutanée, la calorificalion, la nutri-
tion profonde ou l'assimilation, sont des
opérations chimiques, soumises à l'action

électrique, comme dans le règne végétal et

comme toutes les compositions et décompo-
sitions du règne minéral.
Le système hémato-nerveux, qui cpm pn:(

le cerveau de l'homme
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doit donc être considércS d'après tons les

faits précédents, comme une sorte de con-

densateur électrique. L'observation prouve
en outre que, dans les nerfs, la substance

nerveuse blanche est un excellent conduc-

teur de l'électricité, tandis que le névrilème,

leur enveloppe, est un isolant, et ne con-

duit pas les fluides électriques. Ces rapports

frappants entre les nerfs et les conducteurs

que nous employons dans nos expériences .

électriques, entre les névrilèmes et les corps ,\

isolants, ne peuvent être l'etTet d'une cause

sans nom.
La ligature ou la section des cordons ner-

veux prouve la subtilité du fluide vital, et

son analogie avec l'électricité est démon-
trée par des faits trop nombreux pour qu'il

puisse être désormais permis de la nier.

Puisque c'est par le fluide étliéi'é que
tous les corps de la nature, cjue tous les

atomes de matières réagissent les uns sur

les autres, il faut bien admettre aussi que
les corps extérieurs transmettent leur action

aux nerfs sensibles par le môme principe
subtil , qu'ils modifient suivant leur nature :

la moditication se propage jusqu'au cerveau
qui est le foyer et le condensateur vivant de
l'électricité animale, dominé, régi et mo-
difié par l'âme dans l'homme, sans que nous
puissions en saisir ni en connaître le mode;
car la distance entre l'âme spirituelle, et ce

fluide MATÉRIEL si subtil qu'il soit, est im-
mense.
Mais il n'en e t pas moins vrai que l'élec-

tricité joue un gi'and rôle dans l'organisme

humain. Les cfl'uts du galvanisme, des ma-
chines électriques, sur les animaux et sur
l'homme; l'électricité atmosphérique, qui,
pendant les temps orageux, agit si fortement
sur les végétaux , sur les animaux, sur les

hommes suivant les variétés de constitution

organique, en sont des preuves certaines.

En nous élevant plus haut, nous rencon-
trerons des phénomènes analogues dans les

répulsions et les sympathies qui existent

aussi bien entre les végétaux et les ani-

maux qu'entre les individus, de l'espèce

humaine. Certaines plantes ne peuvent vi-

vre à côté de certaines autres, tandis qu'elles

semblent rechercher leurs analogies; on at-

tribue ce phénomène aux sucs sécrétés par
les uns ou par les autres, mais ces sucs ne
sont-ils pas imprégnés de fluides diverse-
ment modifiés, qui seraient la cause de ces

réi)ulsions ou de ces rapprochements?
Un cheval aperçoit ou sent pour la pre-

mière fois un animal carnassier, son ennemi ;

il est saisi d'efi'roi et pousse un cri de ter-

reur inconnu jusqu'alors. Transporté dans
les déserts de l'Atrique, qu'il vienne a flai-

rer les vestiges d'un lion, qu'il n'a jamais
vu, il frémit, recule, renifle, et fait^en-

tendre le même cri perçant, ex[)ression de
l'épouvante qui l'a pénétré tout entier.
Le crapaud et la grenouille sont attirés

malgré leurs efforts vers la couleuvre ou le

serpent, dont le regard les fascine, et, décri-

vant autour de la gueule de leur ennemi,
des courbés de plus en plus étroites , ils

finissent par se précipiter dans le gosier
qui les engloutit. Le lion, ce puissant ani-

mal, est attiré de la même façon par les ser-
pents boas; et des voyageurs racontent qu'ils

se sont sentis entraînés malgré eux vers ces

énormes serpents, par un courant auquel
ils ne parvenaient à écha])per qu'en le bri-

sant par le tournoiement la; ule de leur

bâton. Si ces faits sont vrais , comment les

expliquer autrement que par le fluide uni-
versel, agissant dans tous les êtres de la

nature (o80)? N'est-ce pas encore à lui qu'il

faut attribuer la fascination que les oiseaux
rapaces exercent sur leur proie? Un épervier

plane dans les airs sur les petits oiseaux,

dont les cris perçants témoignent de leur

impuissance à échapper à cette fascination,

et bientôt le ravisseur s'abat comme un Irait

sur sa jM'oie. A quelle autre cause peut-on
attribuer les répulsions que certains hom-
mes éprouvent pour d'autres, sans avoir à

s'en plaindre, sans leur en vouloir, mais
dont la seule présence, le trop grand rap-

prochem.nt, la vue les agile et les émeut
sans qu'ils puissent en deviner la cause.

Ils sont comme électrisés par ces individus
ordinairement d'une constitution plus éner-
gique et tiès-diUérente de la leur. D'autres
individus, au contraire, se recherchent mu-
tuellement, et cela même peut devenir une
l)assion violente, par ladiff'érence des sexes

et par l'âge, à cause de la sympathie qui
s'établit entre les chairs, par la fréquenta-
tion et l'espèce de contact trop prolongé
établi par l'almosphère ambiant seul.

C'est môme là un des grands dangers
pour les jeunes personnes et les jeunes
gens réunis dans les assemblées, surtout
nocturnes, du monde ; ces grandes réunions
illuminées, parfumées, échauH'ées, mettent
en mouvement les fluides animaux. Nous
savons, en efl'et, que les bougies, les lampes,

toutes les lumières artificielles sont des
excitateurs du fluide étliéré, comme le soleil

et tous les corps lumineux; or, i)lus ces lu-

minaires sont nomlireux dans un petit es-

pace, plus les vibrations de l'éther y sont
activées; l'air échauffé, dilaté, participe lui-

même à l'énergique activité de ces mouve-
ments; la chaleur dégagée, soit par les calo-

rifères artificiels, soit jiar le mouvement
vital de tous les corps humains réunis dans
un petit espace, contribue singulière-

ment à la dilatation de l'air et à l'augmen-
tation des vibrations éthérées. Les parfums
divers, émanés des substances odoriférantes

dont on se sert en pareille circonstance,

joints aux perspirations odorantes des corps,

agissent, à leur tour, avec les boissons de
toutes sortes, pour aiguiser l'odorat et le

goût
;
par toutes ces causes, un mouvement

vital plus aetif est déterminé dans les orga-
nismes individuels ; une plus grande abon-

(oSO) Fluide universel spécialise aussi en cliacun tlVnix, par chacun d'eux, et conservant encore des rap-

DOi'.s avec la source à laquelle il a élé puisé.
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(!ance do fluide éloctrii(iio, vital, s'en dégage

;

il s'en forme autour de chacun comme une
atmosphère, qui rayonne dans tous les

sens, suivant les lois physiques; ces rayon-
nements s'entre-croisent, et, fortifiés par la

lumière, par les chants, la musique, qui
viennent encore accroître les vibrations par
la chaleur artificielle et naturelle, par les par-
fums, par les respirations, les porspiration?,
par les liqueurs, ils agissent sur Fouie, la vue,
l'odorat, le goût : surloute la surface cutanée,
dont tous les pores sont dilatés, dont les

liouppes nerveuses et vasculaires sont dans
une érection presque continuelle ; dans cette

espèce d'ivresse magnétique, qui saisit tout
l'organisme par ses sens extérieurs et inté-
rieurs, les imaginations s'exaltent, les sym-
pathies se démêlent, se heurtent et se ren-
contrent dans les courants d'électricité vi-
vante, les cœurs se prennent (581). Les
jeunes personnes surtout, comme plus ner-
veuses et plus absorbantes de l'électricité,

par leur constitution, courent les plus
êrands dangers pour le calme de l'esprit et

la tranquillité du cœur. 11 n'est jias rare
alors, qu'assises auprès d'une mère impru-
dente et inexpérimentée, qui a cru que sa
présence serait une sauvegarde, elles tom-
bent tout à coup dans une tristesse profonde.
Ou un silence morne de tous les sens exté-
rieurs, pendant qu'une agitation pénible,
inconnue, dont elles ne se rendent pas
compte, préoccupe toute leur Ame. Une
image importune s'est mêlée à leur fluide
vital, elles la contem|)!ent et la savourent
nlalgré elles, pendant'que leur propre fluide
est allé former dans un autre une image
correspondante; et ainsi les cœurs s'incli-

nent, et il ne faut plus qu'une étincelle de
l'œil pour communiquer les pensées intimes,
avec une énergie bien plus puissante que
la parole. La mère imprudente n'a rien vu,
rien senti : elle croit toujours sa pauvre
victime auprès d'elle, mais elle n'a plus
qu'un cadavre, l'âme est ailleurs. Et pour
peu que des im[irudences soient commises,
on soupçonne assez les n'.alheurs que fera
naître l'image ([u'emi)orte avec elle la vic-

time, et dont elle ne se débarrassera pas
d'ici longtemps. Heureuse si elle trouve dans
cet état compassion et bienveillance dans
les conseils I

Or, nous le demandons, comment expli-
quer tous ces faits, qui embrassent tous les

êtres, sinon par cet agent universel que
rexi)érience retrouve partout? La négation
n'y fera rien , et la passion aurait autant de
raison à nier la lumière.
Ce fluide universel reconnu, il serait fa-

cile d'en suivre lesmodificationsdans chaque
règne, dans chaque molécule ; de voir com-
ment il se spécialise dans l'homme et dans
chaque organe; comment il est le lien des
liitrérents organes entre eux ; de ceux-ci
avec le cerveau ; lien dont l'âme se sert pour
agir sur les organes ou suspendre leur ac-

tion; conunent il [iréside à la vie organique,
et sert à la vie inlellectuello et volontaire,

et nous aurions ainsi la clef de la gravita

tion universelle, sidéiale, moléculaire,
minérale, végétale, animale, humaine, spi-

rituelle, d'homme à homme, c'est-à-diro

de deux esprits mis en rapport par des or-
ganes. Nous savons, en effet, que l'homme,
comme tous les êtres, possède de l'électri-

cité; nous savons aussi que l'électricité , le

magnétisme minéral, le magnétisme ou l'é-

lectricité animale des poissons électriques ,

des serpents , des oiseaux rapaces , des ani-

maux carnivores sur leur proie, des hom-
mes dans les répulsions et les sympathies,
sous l'influence des grandes assemblées
mondaines surtout, agissent à distance, en
raison de la sphère d'activité que ces fluides

liivers possèdent et que les animaux parais-

sent étendre à voionté.

Le fluide hémato-nerveux humain fera-

t-il exception? Sera-t-il limité à l'intérieur

de l'organisme? Les lois de l'électricité, la

nature des fonctions de la peau, h laquelle

viennent aboutir les nerfs sensibles et les

vaisseaux, les deux pôles de la pile héma-
to-nerveuse, nous obligent d'accepter a
priori la sphère électrique humaine. L'élec-

tricité humaine est, sans aucun doute,
soumise aux lois générales ; mais sa puis-
sance est augmentée par le principe spiri-

tuel qui fait de l'homme un règne à part et

le résumé de tous les autres.

A priori donc, l'homme peut étendre In

splière de son principe hémato-nerveux

,

eieclro-ncrreux , magnétique, etc , comme
on voudra l'appeler. La môme conséquence
est démontrée a posteriori, par des faits

nombreux et sufiisamment avérés. Il ne s'a-

git pas ici de consulter le sentiment des
hommes qui nient de bonne foi l'action

magnétique, parce qu'ils n'ont pu ni voir

ni obtenir des résultats sufiisamment posi-

tifs pour asseoir leur conviction. 11 ne s'agit

pas davantage d'accepter toutes les trompe-
ries du charlatanisme, qui ont plus nui à
la vérité des faits que les négations mal in-

formées. Mais des témoins sufiisamment
nombreux, dont la conscience et la véracité,

comme la perspicacité, ne peuvent être ré-

voquées en doute , attestent avoir vu et

produit des résultats qu'on ne peut expli-

ijuer que par la cause universelle du fluide

magnétique. C'est ainsi qu'un grand nom-
bre de médecins, de la plus haute probité,

de l'imagination la plus calme , ont vu et

produit des faits magnétiques ; des ecclésias-

tiques assez nombreux , d'une science éten-

due , habitués par des études sérieuses à

discuter les faits, à exigertoutes les circons-

tances nécessaires à la certitude , aflirment

eux-mêmes avoir vu ou produit des faits

magnétiques indulàlables. Plusieurs eccl'é-

siastiques réunis ont vu plusieurs fois une
femme magnétisée par son mari , endormie
du sommeil magnétique; et ils ont constaté,

(•581) 11 y a là, en effet, un flux cl reflux continuel do l'agent élcctio-vital. C'est vérilahk'ment le moment
(lu triomphe des attrnctions passionnelles.
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avec toute TatteiUion possible, que le mari,
monté sur une chaise et étendant la main
sur la tête de sa femme, !a tenait suspen-
due entre le sol et sa niniii à une assez
grande hauteur, sans qu'elle rcachût ni la

main ni le sol , et qu'il y eût aucuu support
sous ses pieds. La fatigue seule, par la-

quelle le mari sentaiî ses doigts et sa main
comme coupés par des ficelles nombreuses,
l'obligeait à suspendre son action. Il est

avéré et démontré par un trop grand nom-
bre de faits pour qu'on puisse le nier

,

qu'un magnétiseur, homme ou femme

,

peut endormir un magnétisé , le faire par-
ler sur des choses dont il ne parlerait pas
durant la veille. Les sujets magnétisés et

somnambules , comme on les appelle , j)ro-

duisent des phénomènes tout à fait analo-
gues à ceux de nos machines électriques.

C'est ainsi que la boussole est déviée par le

courant magnétique humain, comme par les

courants artificiels de nos instruments. Les
isolants et les conducteurs électriques agis-
sent, avec quelques modifications près, de
la môme manière sur le magnétisme hu-
main que sur l'électricité de nos machines.

Il serait inutile d'entrer ici dans tous les

détails des faits nombreux de perspicacité
magnétique, de claire vue, de vue à dis-
tance, de seconde vue, etc. Toutes les né-
gations ne peuvent infirmer un seul fait

positif, attesté par des témoins revêtus des
condition.^ requises à la certitude.

Mais comment expliquer ces faits? D'a-

bord , la transmission du fluide électro-

nerveux volontaire est soumise en partie

aux mêmes lois (pie celle de l'électricité or-
dinaire. Tout le monde sait en effet que
celle-ci se transmet plus facilement par les

pointes et les extrémités des corps. Or, dès
que nous savons que le cerveau par sa

structure même est un condensateur élec-

trique à la disposition de l'Ame ; que la sur-
face cutanée est la terminaison des pôles
nerveux et vasculaires de la pile vivante ;

que les houppes nerveuses ou pointes po-
laires de la pulpe digitale sont jjIus éner-
giques que toutes les autres parties de la

surface cutanée ; que les yeux sont tout
spécialement organisés pour recevoir l'action

(le l'éther; que la respiration absorbe et dé-

gage de l'électricité; les faits, les lois physi-

ques, l'analogie, nous conduisent à admettre
que' le fluide hémato-nerveux doit être plus

lacilement transmis par ces organes que par
tout autre moyen. Il n'y a donc rien que de
très-physiologi(]ue dans les opérations em-
ployées par les magnétiseurs.
Nous savons, en outre, que l'électricité

sidérale se transmet à des distances incom-
mensurables; que l'électricité moléculaire
et minérale se transmet aussi h distance ;

qu'il en est de même de l'électriinté de nos
machines

; que le fluide vital des végétaux
et des a'nimaux agit également à des distan-

ces plus ou moins considérables ;
que le

fluide,hémato-nerveux humain agit égale-
ment à distance , sans la participation de la

Yoloiité, dans les grandes réunion? et entre

les personnes en présence. Il n'y a donc
rien d'étonnant, rien que de très-conforme
aux faits et aux lois [ihysiques dans l'émis-

sion volontaire à dislance du thiide magné-
tique humain, quand les deux sujets, l'actif

et le passif, se trouvent dans un même ap-
partement. Mais en sachant que le tlui(Je

éthéré remplit tous les espaces, qu'il pé-
nètre tous les corps même les jtlus denses ,

et qu'il agit dans les esivaces à des distan-

ces incommensurables, l'analogie et les lois

physiques nous conduisent encore à admet-
tre la transmission du fluide vital du magné-
tiseur au magnétisé , non-seulement d'un
appartement à un autre, mais même à des
distances très-éloignées.

Les lois vitales, bien au-dessus des lois

physiques , surtout quand elles sont forti-

fiées par l'action de la volonté, ne doivent
laisser aucun doute à la possibilité de cette

transmission à distance, prouvée par des

faits , bien que nous ne puissions en donner
la théorie positive.

Dès lors on comprend aussi comment le

fluide magnétique (Ju magnétiseur, reçu par
celui du magiKitisé, peut d'abord lui faire

éprouver les odeurs et les saveurs que le

magnétiseur , par sa volonté, imprime à son
fluide; il en a reprotluit en lu'-auènie le

souvenir et la sensation, au moyen de son
propre fluide : ce n'est là qu'un fait de mé-
moire et d'imagination, qui ne laisse pas
tjue de modifier le fluide re(;u parle magné-
tisé , (lui y perçoit ce qu'a voulu l'opéra-

teur. C estde la même façon que le magné-
tisé peut lire les pensées du magnétiseur
et de toutes les personnes mises en rapport

svec lui ; (ju'il peut même par le tluide reçu

et nécessairement moditié suivant l'état sain

ou malade, apercevoir l'état des jorganes qui

ont émis le fluide. Toujours par le même
moyen, et fondé sur cette loi que toutes les

parties de la création ont un rapport avec

notre être, le magnétisé peut découvrir les

remèdes convenal>les aux organes malades.

Tous les corps étant plongés dans le fluide

éthéré et le modifiant d une certaine façon, on
conçoit encore que des somnambules reçoi-

vent ce fluide par certains organes plus im-
pressionnableschez eux, etqu'ilsy perçc)ivent

les formes et les projiriétés des corps divers.

C'est ce qui expliquerait la lecture par l'oc-

ciput
,
par l'épigastre , etc. , si toutefois ces

faits* sont hors de tout doute. Mais il n'y

aurait pas pour cela transposition des sens,

ni encore moins la preuve de leur inutilité,

car l'état magnétique qui , dans l'état habi-

tuel , agit diversement sur nos divers or-

ganes, n'agit pourtant que de la môme façon

dans son condensateur, le cerveau; on
conçoit très-bien qu'absorbé par une partie

quelconque de l'organisme , il soit transmis

au cerveau, où il agit toujours de la même
manière. Sans doute il y a dans tous ces

faits quelque chose de profond qui nous

échappe; mais cela prouve simplement que

nous sonmies en ce point dans une ignorance

comparable à celle des anciens par rapport

aux nombreuses découvertes scientifiques
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dos temps modernes. Et puisque les Mts

,

les lois physiques bien connues et l'analogie

nous font entrevoir l'explication naturelle

et logique de ces faits, quelque extraordi-

naires qu'ils nous paraissent, quelles rai-

sons aurions-nous de les rejeter et de les

attribuer à des causes qui ne peuvent, quoi

qu'on en ait dit, exercer une telle puissance

sur l'homme et l'univers entier?

Quant aux faits de prévision de l'avenir,

de vue lointaine, de pénétration des se-

crets, etc., etc., il nous semble, sauf plus

ample information, que l'imagination trom-

peuse, le charlatanisme et l'exaltation peu-
vent y réclamer la meilleur part. Nous ac-

corderons cependant que des faits donnés
étant connus, certains somnambules puis-

sent prévoiries suites, avec plus de netteté

peut-être que ne le font les esprits supé-
rieurs par l'enchaînement logique des cau-
ses. Mais nous le répétons, il faut ici se met-
tre en garde contre l'exagération, l'exalta-

tion de l'imagination et le charlatanisme,
sans toutefois s'obstinci- à nier ce qui pour-
rait devenir évident. La sagesse commande
de suspendre son jugement et d'atten-

dre (.•J82).

Enfin, les phénomènes cataleptiques, par-

ticuliers à certaines maladies, et désormais
hors de tout doute, sont pour la plupart

aussi surprenants que les faits magnétiques;
et nous ne voyons pas de raison pour les

attribuer à une autre cause qu'à celle du
fluide vital modifié par l'état morbide des
organes.
De tous ces faits, comme de leur analogie

avec les lois physiques, nous croyons pou-
voir conclure que la puissance magnétique
est une faculté naturelle, soumise aux lois

physiques, aux lois physiologiques et à la

moralité humaine, comme toutes les autres

facultés de l'homme, par conséquent, pou-
vant éprouver des modifications et des va-

riations innombrables, suivant l'état des
individus, les circonstances et les mi-
lieux.

Si maintenant nous considérons le ma-
gnétisme dans ses rapports avec la théolo-

gie, nous distinguerons soigneusement deux
choses : l'autorité de l'Eglise et les opinions
des théologiens individuels. Les théologiens

sont des hommes qui peuvent se tromper
comme tous les autres ; il s'en est rencontré
qui ont jugé le magnétisme comme une opé-
ration)! superstitieuse, diabolique et immo-
rale, qui, sur le dire de certains magnéti-
seurs, y ont vu une attaque dirigée contre
la mission surnaturelle des prophètes, con-
tre la vie spirituelle de l'extase, contre la

divinité des miracles de Jésus-Christ.

Avant toute réponse à ces diverses ques-
tions, il faut qu'on sache bien que l'Eglise

n'est nullement responsable des erreurs aue

.i

(582) Saint Grégoire , saint Thomas, etc., disent

expressément que' l'àme, par sa nature spirituelle,

peut prévoir certaines choses futures , surtout au

moment de la mort. Yoy. Le maçfnétismc et te som-
nambulisme devant les corps ftivaiitf, etc.

peuvent commettre certains théologiens.

Elle n'est responsable que de renseignement
qu'elle proclame avec autorité; les opinions
des particuliers qui lui appartiennent sont

à eux, et il serait injuste de les lui imputer.
D'un autre côté, les théologiens doivent être

d'autant plus réservés à se prononcer sur

de telles questions, qu'ils n'ignorent pas que
les ennemis de l'Eglise la rendent h tort

solidaire de leurs opinions particulières. Il

y a donc pour eux une obligation de resiiect

et de modération, de laquelle il serait très-

dangereux de se départir; loin de servir la

religion ensuivant un zèle qui ne serait pas

toujours selon la règle, ils fourniraient des
armes à ces ennemis nombreux. S'ils crient

sans raison à la superstition et à la sorcel-

lerie, on leur renverra les liûchers et l'étei-

gnoir, et tant d'autres fantasmargories au
service de toute passion froissée. Mais ils ne
seront pas le point de mire, la balle ira frap-

per plus loin, et ils seront la cause impru-
dente de tous les ravages que ces hostilités

feront dans les émes faibles. Qu'ils se sou-
viennent donc que l'Eglise ne leur a point

confié son autorité pour décider dogmati-
quement ; et que, si la discussion est per-

mise, elle doit demeurer dans les justes bor-

nes de la prudence, de la modération et de
l'étude approfondie, sans passion. Or, à ces

conditions, nous avons la confiance que les

théologiens qui voudront peser les faits et

les lois physiques et physiologiques que
nous avons invoqués dans notre tnèse, ne
se hâteront pas cle traiter de superstitieux

et de diabolique, ce qui peut, en définitive,

s'explicfuer par les analogies des lois et des
faits naturels connus. Quand môme ils ne se

rendraient pas compte de tout, ils se rappel-

leront que la Toute-Puissance créatrice n'é-

tait nullement obligée à révéler tous ses se-

crets à l'intelligence humaine. En partant

de ces principes, il leur sera facile de con-
clure que les faits magnétiques étant de l'or-

dre naturel, ne sont pas plus immoraux en
eux-mêmes que tous les phénomènes de ce
monde créé par un Dieu qui ne fait rien que
de bien. Maintenant, quant à l'usage, il y a

des abus dangereux ; mais n'abusc-(-on pas

de tous les organes? N'abuse-t-on pas de la

)>ensée, de la parole? En un mot, de cjuoi

n'abuse-t-on pas? Nous le reflétons, ce sont

des phénomènes naturels qui ne peuvent
être mauvais en eux-mêinos. Que le magné-
tisme entraîne après lui de plus graves dan-

gers pour la morale Imniaine ipie la plupart

des autres rapports naturels, c'est une con-
séquence facile à déduire de la faiblesse de
notre jiauvre nature, de la délicatesse des
phénomènes et des opérations magnétiques,

de la nature de ce fluide intime et de son
action, même involontaire, dans les grandes
réunions mondaines (583). Tous ces motifs

(583) Si, dans ces grandes réunions mondaines,

l'irradiation magnétique est involontaire, indélibérée,

l'état moral habituel et surtout actuel, qui iiiodiHe

cette irradiation, est éminemment volontaire. Il faut

doni", pour comparer ce mode d'action magnétique
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font aux ina^iiéliseurs une liante obligation
de prudence et aux directeurs des Ames une
plus haute encore; car, si d'un côté ils doi-
vent demeurer sur la réserve, de l'autre ils

sont obligés à prémunir par de sages avis les

personnes qui voudraient user du magné-
tisme comme moj'en curatif.

Des magnétiseurs ont prétendu expliquer
la mission des prophètes et des extases par
leur art; et là-dessus des théologiens se sont
effrayés, peut-être un peu trop tôt. En effet,

quoiau'il soit de toute impossibilité d'expli-

quer la mission des prophètes et leurs pré-
dictions par le magnétisme naturel, il faut

bien avouer et convenir de bonne foi que
les prophètes, étant des hoînnies, étaient
soumis aux lois phj'siologiques, comme tous
les autres, et que le Dieu qui a créé le corps
et l'âme humaine et qui les a si intimement
unis, a bien pu, s'il a voulu, se servir des
lois éta])lies par lui pour agir sur l'Ame des
j)rophètes, et leur révéler ce qu'ils devaient
annoncer aux hommes. Quanti même donc
on admettrait que Dieu a modifié le fluide

vital de ces hommes extraordinaires, pour y
montrer à leur Ame ce qu'il a voulu, cela

])rouverait sinqilement qu'ayant tout créé, il

jieut tout modifier, tout gouverner à son gré;

et une telle manière d'agir surlesiirophètes,
qui est loin d'être prouvée, n'en serait

ni moins surnaturelle, ni moins divine ;

quand les magnétiseurs auront produit des
Isaïc, des Jérémie, des Daniel, des David, etc.,

les théologiens pourront commencer à dis-

cuter; mais en attendant, ils peuvent de-
meurer en paix. Dans les extases surnatu-
relles des saints, nul doute qu'il faille attri-

buer une certaine part à la physiologie, mais
c'est toujours l'action de Dieu qui agit sur
les êtres qu'il a créés et les lois qu'il a éta-

blies, pour produire des faits rares, extraor-
dinaires et qui sortent des lois communes de
la nature.

Il n'est pas plus difficile de répondre à
ceux qui prétendent que c'est par le magné-
tisme que Jésus-Christ a fait ses miracles;
car, enfin, ils conviendront au moins qu'il

était infiniment jtlus habile que tous les

grossiers magnétiseurs qui sont venus et

avant et après lui; et que, pour commander
au fluide de vivifier les morts, de faire voir
ceux qui n'avaient jamais vu, et tant d'au-
tres miracles innombrables et publics, il fal-

lait qu'il fût le maitre absolu de ce fluide

merveilleux. Or, celui qui est la lumière in-

créée, celui cjui a pu diie que la lumière soit

et la lumière fut, et qui, en elle, a créé ce
fluide universel qui préside aux mouvements
des astres, à la vie des plantes et des ani-
inaux, à la vie physique de l'homme, pou-
vait ^eul le modifier si puissamment ilans la

sujjstance humaine unie à sa divinité, et lui

(ommander de vivifier les morts, de repren-
dre >on cours normal dans l'oreille des
s6urds, dans l'œil des aveugles, etc. Enfin,

quand il a voulu se ressusciter lui-môme, il

a commandé à ce fluide vital de revenir dans
son cor|)s humain. A tout pfendre donc, la

prétention de certains magnétiseurs se tour-

nerait contre eux et prouverait la divinité

des miracles de Jésus-Christ k sa manière.
Bien donc, encore une fois, qu'il soit loin

d'être prouvé que ce soit par le magnétisme
que Jésus a opéré ses miracles, il n'y a pas
à s'inquiéter de cette prétention; car, enfin,

on avouera au moins que le Sauveur no ma-
gnétisait pîs comme tout le monde, il lui

suffisait de vouloir et tout obéissait; il n'é-
prouvait pas de résistance, comme les ma-
gnétiseurs qui ne peuvent produire aucun
]3hénomène à volonté, puis(iu'il leur faut

certaines circonstances favorables; il com-
mandait donc en maître absolu.
D'aucune façon donc la religion n'a rien

h craindre du magnétisme, pas j)lus que de
toutes les connaissances humaines, qui ne
peuvent être, en définitive, que ses auxi-
liaires et ses appuis.

Aussi, malgré l'ardeur intempestive de
certains théologiens pour arracher à l'auto-

rité de l'Eglise une condamnation du ma-
gnétisme, cette autorité a toujours o|)i)Osé la

sagesse et la prudence qu'elle reçoit de l'Es-

prit-Saint, à un zèle qui voulait la rendre
solidaire de ses opinions. Il a toujours été

répondu par Rome, dans ce sens unique, que
si ce que disaient les consultations était

vrai, le magnétisme n'était pas permis; mais
elle s'est bien gardée de se prononcer poui-

ou contre la vérité des faits qu'on lui expo-
sait; l'Eglise ne marche pas si précipitam-
ment, elle n'est pas comme les individus
d'autant plus avides de juger et de faire^

triompher leurs opinions qu'ils ne sont i)as

sûrs du lendemain; le temps appartient à

l'Eglise, elle a reçu les promesses éternelles;

voilà pourquoi elle ne viole jamais la liberté

humaine. Les consulteurs donc, avant do
s'autoriser des réponses que Rome a faites à

leurs expositions, doivent d'abord se bien
assurer que ces expositions étaient vraies,

dans les faits comme dans la théorie, dont
l'Eglise n'a pas jugé et ne jugera pas d'ici

longtemps. Les théologiens consultants doi-

vent bien se garder de rendre l'Eglise res-

ponsable de leur exposition; ce serait man-
(juer de foi et de respect envers sa divine
autorité, en s'exposant à la reniire solidaire

d'opinions qui pourraient bien n'êtrequedes
utopies et des erreurs, et, jiarsuite, soulever
contre elle des hostilités d'autant plus dan-
gereuses qu'elles se parent du vêtement de
la science et du progrès. En fait comme
en droit, la question du magnétisme de-
meure intacte vis-à-vis de l'autorité d-e l'E-

glise, et nul n'a le droit de rien exiger au
delà; car l'autorité de l'Eglise étant divine ne
doit compte à aucun homme de ses déci-

sions.

Enfin le magnétisme a été attaqué et dc-

•i Iti inasiiélisation proprement dite, tenir compte de justiw el la véiitc demandent qn'o

Viic lif l'I du /Kissi/des dispositions tnoiales do ruiix parité des résnllats (|u"api-cs avoir

qui iiill-jcnccnl et de ceux qui sont intluenccs. Lu des causes cflicicnlcs.

on ne statue sur I;.

constaté la pariii'
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ft;n;lu dans sa valeur physiolof^iquc et mé-
dicale; il ne nous a(>particnt pas de nous
prononcer sur cette ([uestion. Cependant,

s'il nous est permis d'émettre notre senti-

ment, nous |)ensons que l'on doit croire a

priori, que l'usage du magnétisme est peut-

être l'ius nuisible et plus dangereux qu'utile

à la santé. En etief, il agit d'une manière

violente et anormale sur le principe de la

vie, sur le système nerveux, et par lui sur

tous les organes ; il les fatigue et les use par

une surexcitation qui ne peut manquer de

produire, dans un grand nomlirp de cas, des

accidents graves, et qui a toujours des in-

convénients; la pratique du magnétism9
otl're plusieurs faits malheureux et presque
toujours des santés misérables dans les sujets

soumis à son action. Nous ne voulons pas

nier pour cela qu'il ne puisse être utile en
certains i as.

f Quoi qu'il en soit, nous croyons avoir suf-

lisimimcnt établi tpi^j le fluide vital, ou le

jirincipe liémato-neiveux, n'est qu'un dé-

membrement perfectionné du fluiile étliéré

universel, mis au service de l'intelligence,

par le système nerveux, siège de la sensi-

bilité.

MAIN. Voy. Mouvement.

MAIS. — L'Amérique a sa céréale parti-

culière, le 7iiaïs {zea mais), qu'on cultive

maintenant au Japon, en Chine, dans la

Cocliinchine, dans les îles des Indes orien-

tales, dans une partie de l'Afrique et dans
le midi de l'Europe M. de Hundioldt a prou-

vé d'une manière irréfragable qu'il était

originaire de l'Amérique, et qu'il était parti

de ce pays pour se répandre dans l'ancien

r.i£)nde. licite une opinion qui le fait venir

de cetle partie du monde, mais sans l'adop-

ter. Le voyageur Sicbold a constaté dans ces

dei-niers temjis que le maïs était cultivé au
Japon uejiuis plus do quatre siècles, que
consé(iuemmeut il n'avait pu y venir do
l'Amérique. Je ne sache pas qu'il ait exposé
les témoignages historiques sur lesquels il

se fonde. La culture du maïs s'est étendue
tFès-raj)idement dans les pays chauds, oii sa

maturité est jirécoce, à cause de l'abondance
de ses produits ; on ne doit donc point s'é-

tonner si en peu de temps il s'est répandu
dans la plus grande partie de l'Asie. L'his-

toire avait déj;"! parlé du dindon et de l'ananas,

lorsque sous le règne de Dschangir ils arri-

vèrent dans l'Inde, le maïs put les précéder
et se répandre beaucouj) plus vite à cause
de son utilité plus générale. Le nom de blé
de Turquie (58i) que dans plusieurs pays
on donne au maïs, ne prouve rien, quant à
son origine; il en est de même pour le me-
leagris gallo pavo, qu'on appelle en français
coq d'Inde, en allemand ladicutisch Ilahn,

quoique certainement il ne soit pas venu de
IJnde orienlale ou de Calic'ut en Europe;
iiia-s le nom allemand est peut-être une ono-
matopée du cri de l'oiseau. Le mais est aiipelé

en Italie grcnturco; il a pu y être importa

du nord de l'Afrique où se trouvent aussi

des Turcs, et le nom s'est propagé de l'Italie

au loin dans d'autres parties de rEuro[)e.

Nous n'avons point de documents historiques

]>i-écis, d'après lesquels nous puissions croire

que le maïs était connu dans l'antiquité. Ce

froment bactrien avec ses grains de la gros-

seur d'une olive, le froment dont parle Hé-
rodote, qui avait d(>s feuilles de quatre pou-

ces de large, semblerait indiquer le maïs,

mais c'est une conjecture qu'on ne peut ad-

mettre iju'avec beaucoup d'hésitation. Mais

si on venait à prouver que le maïs est un
végétal originaire de l'ancien monde, cette

opinion, qui fait venir les Américains de

celte jjartiedu monde, et qui jusque-là n'est

que probable, se rapprocherait bien jiKis de

la vraisemblance. Sur la côte nor.l-ouest de

rAméri(pio, on trouve bien le maïs cultivé,

mais il n'y est nulle part à l'état sauvage.

MALAIS. Voi/. Malaise (Uaci;).

MALAISE (ÙACE) ou Race kkcne. — Il

existe encore dans les esprits beaucoup

d'incertitude relativement à la classiiicatiou

des tribus de cette race (17,000,000 d'indi-

vidus), cjui se confondent souvent par leurs

traits et par leur couleur avec celles de la

race jaune, de la race blanche (dans son ra-

meau indo-perslquc), et môme avec les tri-

bus de l'un des rameaux de la race noire.

Elle a pour caractères généraux : taille

moyenne, cheveux lisses, bruns ou noirs,

formes régulières, membres bien jiropor-

tionnés, teint variant du jaune olivâtre au

1j''u'|- ,.„,
Celte race réunit plus de familles diffé-

rentes et plus de dissemblances que toutes les

autres variétés. Il serait donc presque impos-

sibledeladésignerd'une façon toute spéciale.

On peut seulement dire qu'en général la

couleur de celte race varie du brun clair au
noir. La chevelure est noire, abondante, et

ordinairement frisée. La tête est étroite, les

os de la face sont fortement prononcés, lo

nez est large et plat, la bouche grande.

On classe dans cette variété les habitants

de la presqu'île de Malacca, des îles de Su-
matra, de Java, de Bornéo, des Célèbes, et

des îles environnantes; ceux des îles I^Folu-

ques, des îles Phili|ipiiies, de l'archipel des

Larrons, des Mariaiincsotdcs Iles Carolines;

les habitants de la Nouvelle-Hollande, de la

terrede Van-Diéinen,de la Nouvelle-Guinée,

de la Nouvelle-Zélande, et de toutes les îles

de l'océan Pacifique. L'esprit entreprenant

de ces peuples les a poussés à faire de nom-
breuses émigrations; mais on ne sait pas au

juste si c'est à eux que toutes ces îles doi-

vent leur population.
Une partie importante de cette race res-

semble beaucouii aux nègres africains par

la couleur, les clievcux et la forme générale

de la face et du crâne. Leur langage toute-

fois est différent, et ils ont une bailje abon-

dante.

(584) Daiis quelques parties de la Champagne, on Roum, nom que les Arabes donnaient à l'empire grec

('appelle blé de Rome, peut-être psr corruplioii de de Conslanlinople.
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On a cru qu'ils étaient oii^inaires de ces

îles, qu'ils occupent presque entièrement.
Les autres peuples qui habitent ces îles ont
le teint plus clair, la figure plus ovale, et

sont infiniment mieux faits. Us ressemblent
aux habitants de la presqu'île de Malacca,
par leur organisation, leur langage et leurs
habitudes. Ils occupent les côtes de ces îles,

et se répandent dans l'intérieur de celles qui
sont les plus petites. L'étude des rapports
qui unissent entre elles les nombreuses peu-
plades répandues dans les îles du grand
océan Austral est des i>lus intéressantes.
M. Lesson a fait connaître dans la zoologie
du Voyage de la Coquille des détails très-
neufs et très-curieux sur les rapports que
les peuples d'un même rameau ont entre eux
et 'avec la race dont ils dérivent. D'après ce
savant naturaliste, les Océaniens, qui occu-
pent des îles séparées les unes des autres par
d'immenses distances au milieu du Grand
Océan, ont pourtant dans leurs vêtements,
leur parure, leur tatouage, leurs divers usa-
ges, la construction des pirogues, leur reli-

gion, une conformité remarquable.
Les habitants des îles Marquises et Sand-

wich, comme les Taïtiens, comme les insu-
laires de Rolouina et de Tonga, savent fabri-

quer avec l'écorce de l'aouté une étoffe

très-fine, réservée le plus ordinairement aux
femmes, et des toiles plus grossièi-es qu'ils

retirent du liber de l'arbre à pain. (L'usage
de fabriquer un papier veslimental avec des
écorces d'arbres est indien.) Comme les na-
turels des îles de la Société, ils les teignent
en rouge très-brillant avec les fruits d'un
figuier sauvage ou avec l'écorce du moriuda
cilrifolia, et en jaune fugace avec le f«r-
cuma.

Les Taïtiens, les Sandwichiens aiment à
se couronner de fleurs; les habitants des
Marquises, de Washington, des Rotouma,
des Fidjis, attachent le plus grand prix aux
dents des caciialots; celte matière est pour
eux ce que sont les diamants pour un Euro-
péen.
Les Routoumaïens, comme les insulaires

des archipels de la Société et des Poniotous,
quoiqu'un immense espace de mer les sépare,
ont conservé la même coutume de se garantir
du soleil avec des visières de feuilles de co-
cotier, etc.

Un genre d'ornement généralement pra-
tiqué jiar tous les insulaires de la mer du
Sud, quel que soit leur rameau, est le ta-
touage. Ces dessins paraissent étrangers à
la race nègre, qui ne les jiratique que rare-
ment, toujours d'une manière imparfaite et

grossière, et qui les remplace par des tuber-
cules douloureux et de forme conique que
des incisions y font élever

Tous préparent et font cuire leurs aliments
dans des fours souterrains, à l'aide de pierres
chaudes; ils se servent de feuilles de végé-
tciux i)our leurs besoins divers; ils conver-
tissent le fruit en |)ain, la chair du coco, le
jaro en ijduillics; ions boivent le kava ou
1 ava, suc dun poivrier oui les enivre el les
délecte.

Toutes les maisons sont sur un modèle à
peu i>rès identique.

La forme des pirogues est caractéristique;

les pirogues simples, creusées dans un tronc

d'arbre, peuvent se reproduire ailleurs; mais
il n'en est ]ias de même des jiirogues dou-
bles ou accolées deux à deux, qu'on ne ren-
contre nulle i)art chez les jieuples d'une
descendance étrangère aux Océaniens.

Si l'on examine attentivement les habitu-
des de ces peui)les, leurs lois, leurs mœurs,
leurs arts, leur musique, leur grammaire,
leur poésie et même jusqu'à' l'ensemble de
leurs idées religieuses, on sera frappé de
l'analogie qui existe entre ces familles d'un
même rameau, isolées sur des terres semées
à de si grandes distances les unes des autres.

Ces faits, et beaucoup d'autres que nous
regrettons de ne pouvoir citer, prouvent, de
la manière la plus évidente, une origine

commune pour les peuplades désignées sous
le "nom d'Océaniens, dont les caractères phy-
siques sont d'ailleurs ceux des Indous, et

parmi lesquelles on retrouve même quelques
usages encore en vigueur chez les habitants

du continent de l'Inde.

Le rameau Mongol-Pélagien,qui habite les

îles Carolines, présente aussi des rapports

de mœurs et d'habitudes qui dénotent une
origine commune, distincte de celle des
Océaniens, et montrent leurs rapports ^vec
les Japonais et les Chinois.

Enfin , cette conformité d'usages se trouve
parmi les peuplades, si nombreuses et si dis-

j)ersées, que l'on a réunies sous le nom de
race noire ; tels sont, d'après les récits de la

zoologie du Voyage de la Coquille :

1* Les ornements du nez ou des oreilles.

Les habitants de la Nouvelle-Rrelagne, delà
Nouvelle-Irlande avaient divers ornements
passés dans les narines , ou des bâtonnets

_

traversant la cloison du nez , à l'instar des
naturels de la Nouvelle-Galles du Sud. Cette

mode se reproduisit, disent les naturalistes

de cette expédition, chez les Papouas du ha-
vre de Rouy, et tous nous assurèrent que les

bâtonnets qu'ils portent étaient bien petits

en comparaison de ceux des farouches En-
damènes, leurs ennemis.
Les Endamènes de la Nouvelle-Guinée

portent dans la cloison du nez un bâtonnet
long de six pouces, et un grand nombre de
familles d'Australiens se placent dans la

cloison du nez des bâtonnets arrondis et

longs de quatre à six pouces, usage que nous
retrouvons chez les Papouas.
Les habitants de la Nouvelle-Irlande se

percent les deux ailes du nez pour y passer
des dents de cochon, qui divergent comme
de petites cornes.

Les insulaires de Vanikoro se perforent le

lobe de l'oreille, et en dilatent l'ouverture

de manière à y passer le poing.
2" Le tatouage en relief. Sur les bras et sur

les côtés du thorax les Australiens font éle-

ver ces tubercules de forme conique qui sem-
blent être l'apanage du rameau nègre.

Leur tatouage (aux îles Viti) est en relief,

c'est-à-dire que sur les bras el sur la poi-
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trinc ils se creusent des trous qu'ils avivent

jus((u'à ce que la cicatrice , 'se boursouflant,

dovieiine grosse comme une petite cerise. •

3" La coloration des cheveux ou de la fi-

gure. Les habitants de Ja Nouvelle-Irlande

se barbouillent la tigure de blanc et de

rouge» et s^ teignent les cheveux de plu-

sieurs couleurs.

Les Papouas aiment à se couvrir la tôte de

poussière d'ocre, unie à la graisse, et à rou-

gir ainsi leur chevelure et leur visage

C'est plus particulièrement au Port-Praslin,

à la Louisiane, qu'on retrouve cette singu-

lière mode, qui règne sans partage chez les

habitants de la Nouvelle-Galles du. Sud.

Les Tasnianiens se couvrent les cheveux
d'argile ferrugineuse très-rouge. Les Aus-
traliens aiment à se couvrir la tête et la poi-

trine de matières colorantes rouges.
4' Les mulilalions. Chez les Australiens,

l'usage a consacré l'habitude d'arracher une
dent incisive aux liommes , à une certaine

t'po<|ue de la vie, et de couper une phalange
aux fe.'Tir'ies. Il est curieux de retrouver

cette mutilation à Tonga (îles des Amis) et

aux îles Sandwich.
Les habitants de Tonga se coupent un ou

deux (les petits doigts dans l'articulation de
la première phalange, lorsqu'un de leurs

p.'oches parents est malade, dans la croyance
que ce sacrilice lui rendra la santé. — Aux
îles Sandwich, la ujulilation consistait à bri-

ser une ou deux dents, non-seulement pour
des chagrins particuliers, mais aussi à l'oc-

casion d un deuil général. Certaines mutila-

tions analogues ont été observées en AfVi-

que : les Uamaras des pleines sont circon-

cis, et s'arrachent les deux dents incisives

de la mâchoire inférieure.
5° La fahrkaiion de la poterie. Les habi-

tants de Dorery savent fabriquer de ia pote-

rie, coutume qui semlile propre à la race

rioire, qu'elle a portée avec elle dans ses mi-
grations, et que nous n'avons trouvée nulle

part chez la race jaune.
Une industrie que les insulaires de Vili

ont manifestement apportée avec eux dans
leurs migrations, c'est la fabrication des va-

ses de terre, qu'on ne trouve dans aucune
des îles du Grand Océan.

Ajoutons à ces faits, c[ui prouvent d'étroi-

tes liaisons entre des peuples si distants les

uns des autres, d'autres rapprochements non
moins curieux entre quelques-uns de ces

peuples et certaines nations du continent
africain ou américain.

\\\ sujet de la fabrication de la poterie par
les femmes des Papouas de Dorery, M. Les-
son ajoute en note : « Dans le pays des Kaar-
tans, dans l'Afrique occidentale , le village

d'Asamanga-Tary est renommé pour ses

manufactures de poterie de terre, travaillée

par les femmes. »

Mais ce qui met hors de doute le rappro-
chement des Papouas avec les habitants de
l'Afrique, ce sont les oreillers en bois sur

lesquels ils appuient la tête pour dormir. A
Waigiou, à Dorery, M. Lesson trouva chez

tous ce meuble travaillé avec adresse, re-

présentant le plus conslammen., ei avec
jilus ou moins de perfection , deux têtes de
Sfihynx, attribut égyptien; et plusieurs de
ces objets, comparés ensemble, ne difl'èrent

en rien de ceux trouvés sous la tète des mo-
mies d'Egypte dans leurs tombeaux, et con-
servés par les voyageurs qui les ont décou-
verts.

.Les huttes des naturels de la Nouvelle-
Irlande sont de forme africaine , arrondies,
couvertes de paille, ayant une porte étroitv

et basse.

Le lamtam dont font usage les habitants do
jilusieurs iles de l'Océanie est le même dont
sp servent encore certaines peuplades de
l'Afrique.

Le passage suivant pourra donner une
idée des relations qui lient entre elles plu-
sieurs des nombreuses peuplades de l'Océa-
nie.

« Tous les peuples ont une musique en
rapport avec leur civilisation, sans doute;
mais les Océaniens, les Mongols-Pélagiens
et les peuples noirâtres et à cheveux frisés

des îles de la mer du Sud ont chacun un
type particulier, suivant leurs habitudes ; et
quoique cet art soit resté stationnaire fiar

l'isolement de ces peuplades, il n'en est pas
moins caractéristique, et ne peut jirovcnir
que d'un ensemble d'idées perfectionnées...
Sur toutes ces grandes terres, nous retrou-
vâmes !e tamtam, qui est l'imitation parfaite
du tamtam de la côte de Guinée. Ce tambour,
creux, fermé à sa grande extrémité par une
peau de lézard, est encore usité dans plu-
sieurs régions de l'Afrique. Mais ce qui dut
nous fournir matière à réflexion au Port-
Praslin, ce sont l'épinette et la flûte à Pan
que nous y trouvâmes. — L'épinette est
faite avec une lame de bambou, divisée en
trois lamelles effilées, qui se placent dans la

bouche, comme la nôtre. Quant à la flûte à
Pan, nous devons nous y arrêter un instant,
et indiquer la conclusion d'une note que
nous a remise sur cet instrument un excel-
lent musicien de nos amis.

« Les anciens connaissaient deux espèces
de llûte : la simple et le syrinxou flûte h Pan ;

et ces flûtes n'avaient qu'une étendue de
sons très-bornée, parce que les Grecs igno-
raient l'harmonie proprement dite , et que
leur mode de musique était minciir , tant
l'houmie naturel éprouve plus de facilité à
attaquer la tierce mineure que celle majeure.
Le syrinx de la Nouvelle-Irlande présente ce
caractère mineur; et, après un examen sé-
rieux, je conclus que cet instrument, com-
posé de huit notes, dont cinq appartiennent
à la gamme et trois sont répelées à l'octave

en dessous, est des temps les plus reculés. »

Les rapprochements à faire avec les indi-
gènes de l'Amérique ne sont pas moins re-
marquables.
On a retrouvé en Amérique l'usage, de

suspendre des ornements aux oreillesfet' au
nez: suivant Oviédo, les Indiens de Gueba
(isthme de Panama) se jiercent les oreilles et

le nez pour y mettre des ornements d'or;
une baguette d'or traverse la cloison des la-
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rines ; le tatouage existe chez ces pou-
I)les. !N()us avons vu déjà que les Botocudos
se percent les oreilles et la lèvre inférieure
connue les Carolins, pour y placer des bâ-
tonnets, dont ils augrnentcùt chaque jour le

diamètre, de manière à donner à ces parties
une extrême dilatation.

Les Guatipaires ressemblent aux Antès;
ainsi que ces derniers ils se jiercent les car-
tilages du nez et les lèvres pour y suspen-
dre des ornomenis. Dorbigny tait "remarquer
que la coutume do se licrcer les oreilles est

américaine. On rencontre le môme mode de
mutilation chez les Charruas : la femme se
(•oupe une articulation d'un doigt à la mort
de cliaque proche parent.
La fabrication de la poterie est presque

partout le domaine exclusif des femmes.
Certaines nations américaines et asiati-

ques construisent des huttes analogues à
celles ([u on a observées chez plusieurs peu-
plades du Grand Océan.

« Les habitants de Waigiou et de la Nou-
velle-Guinée ont placé leurs maisons sur
l'eau même des grèves, de manière (Qu'elles

sont sujjportées par des pieux... Ceux qui
habitent l'intérieur du pays ont élevé leurs

• lemeures sur (tes troncs <rarbfe rendus
lisses, et hauts de douze à quinze pieds,
et se servent d'un énorme bambou entaillé

pour y parvenir. Chaque soir cette échelle
est retirée dans la cabane.

« Les cabanes des naturels de la Louisiane
soi'it,comme celles des Pa]ious, élevées avec des
pieux de deux ou trois mètres au-dessus du
terrain. Le capilainerr.sseKrusensterndit que
les Tarlares qui habitent Sakhalien élèvent
leurs cabanes sur des pieux au-dessus du sol.

« Les Alfourous des Célèbes construisent
leurs habi'ations sur des pieux élevés à terre

ou sur l'eau. La construction ne varie point.
-< Les Indiens de quelques provinces (isthme

de Panania) habitent sur les arbres, sur des

grilles en bambous suspendues entre quatre
palmiers.

'< Il est à remarquer que chez les Alfou-
rous des Célèbes les corps sont ployés en
double, dans leurs tomijeaux, comme Cela se
pratique chez quelques peuples de l'Afrique
méridionale.

« Les Chuncos, Indiens de l'Amérique, çn-
terrent leurs morts sur leurs couches, assis,

les bras et les jambes attachés* »

Celte coutume de ployer en quelque sorte
les morts en deux est presque générale
parmi les Indiens de l'Amérique du Sud,
d'après M. d'Orbigny.
Les chefs océaniens seuls jouissent de la

prérogative de porter le tipouta, vêlement
qui présente l'analogie la i)lus remarquable,
avec le poncho des Araucanos de l'Améri-
que du Sud.
Les insulaires de l'île Kingsmill portaient

un pon'.'liofabriijué avec des nattes, et M.Les-
son a retrouvé cet ajustement chez les Chi-
liens indigènes et chez les Araucanos d'A-
mérique, connue chez tous les Carolins in-

distinctement.
Ces rapprochements, dont on pourrait

mu)ti*j)!ier le nombre, suffiront ]iour démon-
trer des analogies auxquelles bien des per-
sonnes ne se seraient pas attendues.

Il est bien difficile d'expliquer comment:
les migrations ont pu se faire, mais il nàl
répugne nullement à l'esprit d'admettre quë;^

diverses peuolades ont quitté successive-."

ment leur souche primitive pour s'aventurer,.'

sur les flots à l'aide de leurs faibles em-
barcations ; les vents ou les courants les au-

ront fait altorder sur de nouveaux rivages,

où ils auront pu établir leurs colonies.

La race lirune est partagée en trois ra-

meaux : le labouen, le mhronésien et le i»ià-j

lais. Le tableau suivant donne les subdivi-,;

sions du rameau taboucn.

RAMEAU TABOUEN. /Néo/claiiclais.

1,000,000. lj°"s=*.**- .„ .i,^v^/,^vv.
lBoiii;ainvillois.

Hal)itc toute la partie orienlale ilc l'Océanio. Les peuples de ce rameau ont les ICookieiis.

plus glands rapports entre eux : tous sont soumis à la superstition du tabou, \Taitiens.

sorte de veto mystique et reJoiitalile qui impose une oliéissaucc passive ; ils oni jPromoioueiis.

des dispositions avancées pour les arts et la civilisation. Leur teint est clair ;f Maniuesans.

leur langue est la même dans toute l'étendue qu'ils occupent. \ Sandwikois.

Le rameau renferme tous les habitants des
îles orientales de l'Océanie, où se pratique
le tabou , c'est-à-dire des îles Sandwich ,

Martjuiscs, Poniolou, de liotiç/ainville , do
la Société, des Amis, de la Nouvelle-Zé-
lande, etc. Il y a beaucoup de rapports

(!ntre toutes ces tributs, (jui ont le teint

iilus clair que celui des autres tribus de
la race.

La Nouvelle-Zélande, suivant la relation
des naturalistes de rAslrolahe, est habitée
par les plus beaux individus de la race
jaune. Sa latitude, qui la soumet aux va-
riations atmosphériques des contrées tem-

pérées de l'Europe, donnant à ses hahilaniis-

le développement physique et la vigueur
qui les caractérisent, il en résulte une grande'^
énergie morale, qui fait des Zélandn'js le"'-

peuple le {)lus remartpiablo de toute la mer
'

du Sud. Ils sont grands et robustes, d'une
physionomie agréable; leurs cheveux, longs

et lisses, sont noirs, ainsi (jue leur barbe. ,.

Le caractère de leur jihysionomie est aussi

varié ([u'en Euro[)e. « Et jiour tout dire en"'

un mot, ajoutent les savants navigateurs que
nous citons ici, nous trouvûmes chez les

insulaires des ressemblances remarquables
avec les bustes de Socrate, de Brutus, etc.
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La basse classe aies formes plus {U'Iites el

moins belles. »

Aux îles des Amis quelques degrc^'S de
différence en latitude apportent déjà "dans

la constitution plwsique de l'iiomme de
légères modiflcations qu'il est facile de sai-

sir, non sur des individus isolés, mais sur

des masses.
-Aux îles Sandwich, à Owliyhi, Mowi et

Wahou, comuie à Tonga, une latitude qui
n'est pas trop élevée permet le développe-

mcat des formes physiques. Là, continuent
les mêmes observateurs, on a vu parnù les

chefs des hommes de plus de six pieds,

qui paraissaient de taille ordinaire, tant ils

étaient gros.

Ce peuple, qui habite des îles grandes
et élevées , marche d'un jias rapide vers la

civilisation.

Les navigateurs de l'Astrolabe ont constaté

l'observation faite par Forster, que le bas
peuple des îles Sandwich, qui travaillée la

terre et exécute des travaux qui l'exposent

constamment au soleil, brunit au j^oiiit de
s'approclier de la race noire.

'< Aux îles Mariannes, disent ces savants,

nous eûmes un exemple frappant de l'action

du soleil sur l'espèce humaine, relativement

à la modification de la couleur des Sandwi-
chiens; hommes, femmes et enfants avaieni

été pris sur un corsaire des indépendants
de l'Amérique; ils étaient ^devenus si bruns
que nous avions de la 'peine à les recon-
naître pour être de la race jaune 1 Nous
avons vu le même phénomène sur un homme
des îles Marquises, et tous les joui? on pou-
vait l'observer, en comparant les chefs aux
hommes de peine qui, pour se procurer
leur nourriture, passent leur vie sur les

récifs et presque entièrement nus. »

Les habitants des îles Fricndly ressem-
blent beaucoup à ceux de la Nouvelle-Zé-
lande, tout en étant plus civilisés. Ils sont

grands comme le sont généralement les Eu-
ropéens. 11 y en a cependant qui dépassent
six pieds. Ils sont d'un brun foncé; dans les

classes supérieures cette couleur approche
du vert olive clair. Les traits de quelques-
uns sont fort peu différents de ceux des
Européens, les autres varient beaucoup.
On trouve une grande preuve de leur de-

gré assez avancé de civilisation dans leur

manière de calculer. Ils ont des termes pour
représenter les noralires jusqu'à 100,000.

Les habitants des îles de la Société et d'O-
tahiti sont les plus beaux de tous les insu-
laires des mers du Sud. On rapporte riue

dans les classes élevées leur teint est blanc
nuancé d'une légère apparence de jaune, et

chez quelques femmes on remari[ue une
teinte rosée sur la joue. Depuis cette pre-

mière classe jusqu'à la dernière on trouve
toutes les teintes possibles. Les cheveux
sont généralement noirs et fins, mais il s'en

trouve quelquefois de bruns , de rouges

et même de blond filasse. Leur taille est

celle des plus grands Européens; ils sont

bien faits, leurs traits sont réguliers, mais
ils ont le nez un peu plat. La corpulence est

assez habituelle jnrmi eux. Leur langage
est plus harmonieux et leurs manières plus
rallinées que celles de leurs voisins.
Les peuples des îles Marquises sont éga-

lement remarquables iiarmi les populations
qui habitent les mors septentrionales. Quant
à leur taille et à leurs formes, elles sur-
passent celles de tous les habitants de la

terre. Leur taille moyenne est de cinq pieds
dix pouces à six pieds. Le tatouage rend
leur peau très-foncée; mais les feuunes et
les eiJ'ants sont tout à fait blancs. Leurs
cheveux sont comme les nôtres, de diverses
nuances, mais on n'eu trouve pas de rouges.
Le nom île ce rameau [labouen) réunit,

ainsi que nous l'avons dit, les diverses po-
pulations océaniennes

, qui pratiquent le

tabou, mystérieuse puissance qui renferme
en deux mots un code pénal tout entier;
ce tabou est ]ilus bienfaisant que la loi, en
ce qu'il ne punit pas le crime, mais le pré-
vient et l'empêche. Les autres jicuples ont
(les jiortes et des verrous pour se défen-
dre des voleurs ; là le taboii sur une maison
lalrend inviolable. Lestemples sont tabouést
les prêtres, les prophètes sont taboues; îè'-

roi est taboue; ei jusqu'aux aliments, jus-'
qu'aux plantes recherchées, on taboue tout;-;

Les individus taboues peuvent aller partout,''
et manger de tout; ce sont les personnages
sacrés : la vengeance de la personne dont le

tabou a été insulté poursuit le violateur jus-
qu'à sa mort. ;

Si une femme s'oublie jusqu'à toucher à'-

un oljjet devenu tabou, parce qu'il appar-
tient à une personne tabouée, elle doit ex-
pier son crime par la mort. Si un homme
tabou pose ses mains sur une natte à dor-
mir, cette natte ne doit plus servir de cou-
che. Le violateur du tabou est désigné par
le mot kikino, c'est-à-dire destiné à être sa-
crifié et mangé tôt ou tard.

Il y a un tahou plus sacré encore et plus
sévère, c'est le tabou décrété à la mort de
quek^ue célèbre tahoua (grand prêtre). Les
sacrifices qu'il impose ont pour but de désar-
mer l'esprit du défunt.

Les prêtres et les rois ont le droit de ta-
bouer; c'est ainsi que jiour faire respecter
le vaisseau qui apporta le commandant d'Ur-
ville il obtint le tabou. Les olijets taboues
sont mis en interdit; un sauvage mourrait
de faim à côté d'un garde-manger taboue, et

il arrive souvent que pour conserver ce
qu'il renferme l'on a recours à ce moyen.
Le respect du tabou vient d'une ancienne

tradition. On dit que le dieu Haii, s'étant

reposé sous un arbre, dit à l'arbre : Tabou.
Ce qui voulait ilire à l'arbre : Je te fais sa-
cré ,

personne ne te touchera. Ce jour-là
même Haii mourut, et légua à un prêtre le

tabou redoutable.
Rameau micronésiev. — Ce rameau réu-

nit les habitants des petites îles du nord-
ouest de rOcéanie, telle que les Mariannes,
les Carolines, les Mulgraves, etc. ; les tribus
qui les peuplent ont le teint plus foncé, le

visage plus eflilé, les yeux moins fendus, les

formes plus sveltes.
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Le tableau suivant en donne les subdivisions.

RAMEAL MICRONÉSIEN.

^OO.OOO- (Mamnnais.

Habite les petites iles du nord-ouest de l'Océanie. Teint un peu foncé, ^''sage((;aroij„ie„s
effilé, yeux peu fendus, formes sveltes. Leurs langues varient d'un archipel àl

'

l'autre. Leurs mœurs sont géuéialeraent douces. l Mulgraviens.

Les Caroîiniens, qui appartiennent à la du nez. Leurs membres sont robustes; les

race jaune de la mer du Sud, ont la peau inférieurs sont d'une grosseur remarquable,

tirant sur le brun. « Mais cette nuance, dit et un peu courts proportionnellement au

M. Gaymard, qui ne [suffit pas pour en faire torse. Ils sont exposés à une hideuse mala-

une race particulière, tient manifestement die, la lèpre.

aux latitudes qu'ils habitent, au peu d'élé- Rameau malais. — De même que ceux des

vaiioii de leur sol au-dessus du niveau de
\a mer, à l'habitude qu'ils ont d'être sans

cesse, dans leurs près ou sur les bords de

l'Océan, exposés .\ un soleil ardent. La race

noire vit ici (à la Nouvelle-Irlande) dans son
état le plus naturel, loin du contact des peu-
ples un peu plus civilisés Ces hommes,
peu industrieux, sont entièrement nus et

paraissent fort misérables. Quoique habi-

tant sous une belle latitude, par 'i-° sud, ils

ne savent point tirer parti, pour leur bien-

être, de l'admirable végétation qui les en-
vironne. Ils paraîtraient, au contraire, en
recevoir une influence funeste pour leur

développement, et se ressentir de l'atmos-

phère humide dans laquelle ils sont si fré-

quemment plongés. »

La race des Mariannais est belle; ils ont

conservé de leur type ancien les cheveux
noirs et lisses, la largeur des pommettes,
l'obliquité de l'angle interne de l'œil, un
peu de grosseur dans les lèvres et les ailes

RAMEAU MALAIS.

16,000,000.

précédents, les imlividus de ce rameau sont

peu distincts par des caractères tirés de
l'anatomie , et se partagent en un grand
nombre de peuplades , qui tirent leur nom
générique de Malais de la presqu'île de Ma-
laca, dont elles semblent originaires, et qui
habitent les îles Mariannes, lés Philippines,

les Moluques, les Maldives, Ceylan, Suma-
tra, Rornéo, Otaïti, les archipels de la mer
du Sud, etc.

Intermédiaire aux races caucasique et mon-
golique, ce rameau est composé d'hommes
à chevelure épaisse, noire, crépue, longue
et molle, à peau brune ou basanée, à yeux
noirs, h front abaissé et arrondi, à nez plein,

large, éjjais au bout, à nari'ines écartées,

à bouche très-large , à pommettes médio-
crement élevées, à mâchoire supérieure
un peu moins avancée que dans le nègre,
mais plus que dans le Kalmouk.
Le .tableau suivant en donne les subdi-

visions.

/Tagales.

I Bissayos.

1 Davaks.

iTurajas.Biigis.

Macassars.
Javan.'iis.

Battas.

Malais.

Ovas.

Les plus septentrionaux de ces peuples

sont les Tagales et les Hissagos, qui habitent

l'Archipel des Philippines. La plupart sont

soumis aux Espagnols et ont embrassé le

christianisme.

Les Dayaks habitent l'île de Rornéo. Leur
physionomie, leurs traits, leurs usages,

leurs croyances religieuses otfïent d'intimes

rapports avec les traits physiques et moraux
des peuples qui habitent les Philippines et la

Polynésie.
Les Macassars ont été, au xvir siècle, la

première puissance maritiiTie de la Malaisie.

Ce peuple possède une littérature nationale,

mais moins belle que celle des Rugis. Ces

derniers peuples sont maintenant la nation

la plus puissante de l'île Célèbes.

Les Javanais constituent la nation la plus

nombreuse du monde maritime connu; c'est

le jieuple le plus policé de toute l'Océanie;

la plupart des habitants des îles que ren-

ferme la Malaisie apparlieimcntà cette race.

Les Malais ont le teint jaunâtre, plus ou

moins foncé, la taille moyenne, le corps
souple et agile; leurs yeux sont un peu
briclés, leurs pommettes sont saillantes,

leurs cheveux plats et lisses; ils ont peu
de barbe.
On compte parmi eux plusieurs variétés ;

ils diffèrent nolablf^ment des peuples de la

même race répandus sur les autres parties

de l'Océanie. Ceux qui dans la Malaisie ont
paru avoir le plus de rapport avec les Poly-
nésiens, ont été les habitants de l'intérieur

de Célèbes , désignés aussi par le nom d'Al-

fourous. « Quel a été, dit d'Urville, mon
étonnemcnt de voir des individus dont le

teint, les formes elles traits de physionomie
me raj)iielèrent les figures observées à Taïti,

€\ Tonga et à la Nouvelle-Zélande 1 » Voy.

MALÀYO-POLYNÉSIENS. — La race ma-
layo-polynésienne renferme trois branches :

1° la branche indo-malaise ;
2° la braiiclio

liolynésienne de la race malayo-polyné-
sienne, qui comprend les Nouveaux-Zélan»
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dais al les habitants des lies Tonga ;
3' la

bri fiche madécasse ou naturels de Mada-
gascar

1° BrtANCHE INDO-MALAISE. — Lcs caractè-

res pliysiqiies des Malais proprement dits

sont "bien connus de tous les voyageurs qui

ont visité l'archipel indien ; tous s'accor-

dent à nous les représenter comme des hom-
mes de petite taille, sveltes de corps, ayant
les membres assez grêles, le visage aplati et

des traits qui ressemblent à ceux des Chi-

nois. Ils ont le teint beaucoup plus foncé

«|ue ces derniers, mais beaucoup plus clair

que les Indous. Ils habitent la partie méri-

dionale de la péninsule de Maiacca, où ils

ont beaucoup de villes. Ils possèdent égale-

ment une partie considérable de l'île de
Sumatra, le peuple de Menangkabas étant

malais et parlant la langue malaise propre-

ment dite. Ils ont formé des établiss;^mcnts

sur les côtes de la plupart des îles de l'ar-

chipel indien, et ils font le commerct; dans
la plus grande partie des mers indo-chinoi-

ses : ce sont les Phéniciens des mers orien-

tales. Toutes ces peuplades dispersées sont

malaises, dans le sens le plus rigoureux du
mot: ils parlent le même dialecte, ont à peu
près les mômes mœurs , et sont sensible-

ment au même état de civilisation. Il y a,

en outre, des tribus nombreuses qui parlent

des dialectes assez voisins de la même lan-

gue, mais qui différent par le degré de civi-

fisation. Les Orang-Benua sont une race de
sauvages qui vivent dans les parties monta-
gneuses do l'intérieur de la péninsule : on
.suppose qu'ils sont la souche première de
toute la race. Les habitants des diverses par-

ties de Sumatra, autres que ceux du pays
de Menangkabas, appartiennent également
à cette classe, de môme que le peuple abori-

gène des îles de la Sonde.
M. Marsden nous peint dans les termes

suivants les habitants de Sumatra; sa des-

cription se rapporte principalement aux Ma-
lais de cette île :

« Leurs yeux sont constamment de cru-
leur foncée et transparents, et assez sou-
vent, surtout chez les femmes du midi, ils

ressemblent beaucoup à ceux des Chinois,

par la conformation particulière qui est si

générale chez ce peuple. Leurs cheveux
sont gros et d'un noir brillant; ils les tien-

nent toujours imprégnés d'huile de noix de
coco. Les femmes les portent pendants, et

les ont quelquefois assez longs pour qu'ils

touchent jusqu'à terre. Les hommes se font

tomber la barbe par le moyen du chunam
(chaux vive), et ont le menton si lisse qu'une
personne qui ne connaîtrait pas cette cou-
tume imaginerait qu'ils sont naturellement
imberbes. Leur teint est franchement jaune,

et n'a rien de cette nuance rougeâtro que
présentent les peaux basanées ou cuivrées.

Ils sont généralement d'une couleur plus

claire que les métis ([u'on voit dans l'Inde

continentale et qui descendent d'un Euro-

(58.')) Cotlect. craniorum diversarum genlium it-

.ustr^ta; Gœllingue, 1808, dec. v, p. 18, pi. xi.ix.

péen et d'une femme du pays. Les person-
nes qui appartiennent aux classes supérieu-
res et qui no sont pas exposées à 1 ardeur
du soleil , sont presque blanches ; c'est ce
que l'on remarque surtout chez les femmes
nobles. »

Railles décrit les habitants de Java comme
des hommes de petite taille, bien faits, svel-

tes et ayant le pied et la main petits. « Leur
front, dit-il, est élevé ; leurs sourcils sont
très-prononcés, noirs et d'une forme autre
qu'on' ne s'attendrait à la trouver avec des
yeux qui, par la configuration de l'angle in-

terne, sont presque chinois ou plutôt tarta-

res ; la couleur de l'œil est toujours très-

foncée. Le nez est petit et un peu plat ; les

pommettes sont le plus souvent saillantes.

Les hommes ont peu de barbe. Leurs che-
veux sont en général noirs et plats

;
quelque-

fois cependant ils bouclent un })eu; quel-
quefois aussi ils ont en (certains points une
nuance d'un brun rouge foncé. La physio-
nomie des Javanais est douce, calme et réflé-

chie. «

Les habitants des Célèbes sont représen»
tés par Labillardière comme des hommes
de petite taille, ayant le teint jaune et des
traits qui ressemblent à ceux des Chinois;
c'est à peu près la description que l'on nous
fait des habitants des autres îles de l'archi-

pel indien.

Blumenbach a décrit et figuré (385) la tête

osseuse d'un Bugi ou Boughi des Célèbes.
Vue de face, cette tête, comme il en fait la

remarque, ressemble à celle d'un Mongole,
par sa grande largeur, par la forme des ;os

molaires, l'aplatissement des os nasaux et la

distance des orbites ; les mâchoires, dans
cette tête, sont proéminentes comme dans
les têtes d'Africains. Ce dernier caractère
cependant n'est pas général dsns la race ma-
laise.

M. Lesson a été si frappé de la différence
que présentent, sous le rapport des caractè-
res physiques, les habitants des îles de l'O-

céan Indien, comparés à ceux de l'Océan Pa-
cifique, qu'il refuse positivement aux peu-
ples polynésiens une origine malaise. Il dé-
signe les naturels des îles Carolines, bien
connus pour appartenir à la même souche
que les habitants des îles Philippines (58G),

sous le nom de Mongols-Pélagiens, et il en
forme une famille particulière. Il dit qu'ils

ont, de la manière la plus prononcée, cette

obliquité des yeux cjui caractérise la race
mongole; qu'ils ont le visage large, le nez
plat, le teint naturellement d'une couleur
jaune citron , mais qui passe au brun par
suite de l'action du soleil. D'un autre côlé,

la race océanique, nom sous lequel il dési-
gne les races polynésiennes, est, d'après lui,

la plus belle, celle qui a les traits les plus
réguliers de toutes celles qui habitent les

îles du grand océan Méridional.
2° Branche polynésienne de la race ma-

LAïO-POLïNÉsiENNE. — Lcs uatlons polyoé-

(586) Le Gol)it!ii dit : « La langue des Carolines a

beaucoup de rapports avec le lagala. »
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siennes et les Malais proprement dits, quoi-

(}ue appartenant à des ty|ics physiques diflfé-

rents, sont deux rameaux d'une même sou-

che ; cette position mérite un sérieux examen
puisqu'elle mène à des conséquences de la

plus liaute importance pour l'histoire natu-

relle du genre humain. Les preuves sur les-

quelles elle repose ne sauraient être expo-
sées en détail dans un ouvrage de la nature

de celui-ci, et je dois me contenter de dire

qu'elles se déduisent de la comparaison que
l'oH a faite des langues des dillerents peu-

iiles en ([ueslion, comparaison qui a exigé

un immense travail et le secours d'une vaste

érudition. Cette conséquence est h mon avis

ce qui donne surtout une valeur inestima-

ble au grand ouvrage posthume de Guil-

laume de Humboldt, ouvrage qui forme à

lui seul trois volumes in-quarto des Mémoi-
res de l'Académie royale des sciences de Ber-

lin. C'est à ce beau travail que je renverrai

ceux de mes lecteurs qui désireraient appro-

fondir le sujet.

Les races polynésiennes, quand on les

compare entre elles, présentent de grandes

ditférences sous le rapport des caractères

physiques et moraux.
Les Tahi tiens sont considérés par Lesson

comme le type de toute la race polynésienne.
« Tous lesTahitiens, nous dit-il, sans pres-

que aucune exception, sont de très-beaux

hommes ; leurs membres ont des propor-

tions gracieuses, mais en môme temps robus-

tes en apparence ; et partout les saillies

musculaires sont enveloppées d'un tissu cel-

luiaire éiiais qui arrondit ce que les formes

ont de trop saillant. La physionomie des

O-Tahitiens est généralemeni empreinte

d'une grande douceur et d'une apparence de

bonhomie. Leur tête serait européenne si

ce n'éiait l'épatement des narrises et la

grosseur trop forte des lèvres. »

Blumombach a figuré le crAne d'un Tahi-
tien et celui d'un individu appartenant à une
race très-voisine , d'un habitant des îles

Marquises II remarque que le premier est

assez étroit de forme, mais remarquablement
proéminent vers le sommet; qu il présente

une saillie longitudinale depuis le milieu du
front jusqu'au vertex, et que la mAchoiro
supérieuie s'incline un peu en avant. Cepen-
dant, îi en juger d'aiirès les dessins, ces deux
crânes sont au nombre des plus beaux que
nous offrent ses décades. M. Laurence, qui

cite ces figures, remarque que le crâne tahi-

tien ne diffère par aucun point important
flii crâne euroiiéen. Les dill'ércnces consis-

tent en ce ipie le front est peut-être un peu
plus étroit à sa partie inférieure, un peu
plus fuyant supérieui-ement ; que la face est

proportionnellement un peu grande, la mâ-
choire supérieure un jieu forte et présen-

tant dans sa portion alvéolaire une légère

inclinaison en avant. « La tète d'un naturel

de Noukaliiva (une des îles Marquises) pré-
.sente, nous (lit-il, une conformation très-

belle et tiès-syméirique, lùen en harmonie
avec ce (juc nous connaissons des autres

caractère'; pliysi([ues de ces insulaires, que

les voyageurs s accordent à nous représen-
ter comme des hommes trcs-grands, Irés-
vigoureux et ayant d'ailleuis des propor-
tions fort élégantes. La face sans doute est
un peu plus forte et plus iiroéminente à sa
partie inférieure que dans les beaux spéci-»

mens de la variété caucasienne; la direction
de l'arcade alvéolaire et des dents est aussi
])lus inclinée; mais à cela près, on ne (route
dans cette tète rien qui la distingue essen-
tiellement de la forme caucasique. Le front
cependant est plus fuyant que dans les têtes
intelligentes d'Européens. » M. Lawrence
conclut de ses remarques que les habitants
des îles Marc[uises, des îles de la Société et

des îles de Sandwich, pourraient être ran •

gés dans la variété caucasienne.
« Les naturels des îles de la Société (y com-

pris l'île d'O- Tahiti), sont, au dire de Çook,
égaux pour la taille aux plus grands Euro-
péens. Les hommes sont admirablement pro-
portionnés dans toutes leurs parties, et leurs
formes sont des plus élégantes ; les femmes
de rang supérieur sont, en général, d'une
taille au-dessus de la moyenne ; les femmes
de la basse classe, au contraire, sont petites,

et quelques-unes même très-petites. Leur
peau est d'une teinte olivâtre peu foncée, de
cette sorte de teint brun qu'on préfère dans
quelques parties de l'Europe aux teints

blancs et rosés (ceci ne doit s'entendre pour-
tant que des femmes nobles qui ne sont point
exposées ^ l'action du vent et du soleil);

leur visage, d'ailleurs, n'olfru jamais celte

nuance d'incarnat qui embellit les joues de
nos femmes d'Europe. Les cheveux des Ta-
liitiens sont généralement noirs, mais chez
quelques individus ils sont bruns, chez d'au-
tres roux, quelques-uns enfin les ont blonds;
les enfants des deux sexes sont presque tou-
jours blonds. »

« Rien, dit Anderson, ne nous frappa da-
vantage à notre première arrivée à 0-Tahiti,
que laditférence que nous trouvioni entre les

habitants de cette île et ceux de Tonga- Taboo
que nous avions vus peu de temps aupara-
vant ; les formes robustes et la couleur de
la peau de ces derniers contrastant de la ma-
nière la plus tranchée avec l'espèce de déli-
catesse et la blancheur qui distinguent les

autres. Les 0-Tahitiennes, surtout, avaient à
tous égards, une supériorité évidente sur
les femmes de Tonga.
Les naturels des îles Marquises sont alliés

de très-près à ceux des îles de la Société, et

on peut presque les considérer comme ne
formant qu'une même nation. Leurs traits

sont semblables, et leur couleur offre les

mêmes variétés. Le capitaine Cook repré-
senfejes habitants de ce groupe d'îles comme
formant la plus belle de toutes les races de
l'Océan. « Par la noblesse et l'élégance de
leurs formes, ainsi que par la régularité de
leurs traits, ils l'emportent peut-être, nous
dit-il, sur toutes les autres nations. Les
hommes étant tatoués depuis la tête jus-
(pi'aux pieds, paraissent très-bruns; mais
les femmes qui sont très-légèrement ponctu-
rées, les jeunes gens et les enfants qui ne
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le sont pas du tout, sont aussi lilancs ([ut-

tiic'U (;es Européuus. Les lioiiiuies ^oiit ^é-

uéralcmcnt grands, ils sont do cin(i pliais

diK i)Ouces à six [lieds environ (mes. aïK^l.).

1-cufS cheveux ont, comme les nôtres, ilif-

fcrentes couleurs, excepté la couleur rousse,

que je ne troiivai jamais parmi eux. » Les
auteurs espagnols ont fait, d'ailleurs, une
mention expresse de cheveux roux en parlant

des habitants de l'île de la Madelena, île que
Cook n'a pas visitée. Peut-être ont-ils

nommé ainsi des cheveux châtains ou
blonds (587). Les habitants des îles Mar(iui-

ses ont ditlérentes manières d'arranger la

barbe qu'ils portent généralement tjès-lon-

gue. Leurs vêlements sont semblables à ceux
des Taïtiens, et faits des mêmes matériaux,
lesquels d'ailleurs ne se trouvent, dans leur

pays, ni si abondamment ni de si bonne
qualité.

Les Hawaïs (habitants des îles Sandwich)
forment dans la classillcation ethnographi-

que de G. Humholdt une autre branche de
la souche polynésienne, ils y sont jilacés à

la suite des Taïtiens ou 0-Taitiens. Leur lan-

gue a beaucoup de rapport avec celle de
ces derniers. Leurs caractères physiques
nous sont donnés par Choris dans les termes

suivants :

« Les enfants, en venant au monde, sont

complètement noirs ; la jeune fille la plus

jolie et la plus délicate, qui s'expose le moins
À l'action de l'air et du soleil, est noire; cel-

les qui sont oijiigées de travailler constam-
ment à l'ardeur du soleil sont presque de
couleur orangée. »

Les cheveux des Hawaïs sont, chez quel-
ques-uns, crépus, frisés et presque laineux.

€hez d'autres, ils sont doux et flexibles.

M. Choris dit : « Les grands se distinguent

aisément du peu[)le; ils sont de haute taille

et gras ; leur teint est brun foncé, ils ont les

cheveux moins longs que les gens du com-
mun, souvent crépus et courts, les lèvres

généralement assez grosses ; tandis que le

peuple est petit et maigre, a le teint plus

jaune, les cheveux i)lus lisses. »

Les Nouveaux-Zélandais . — Les crânes

des Nouveaux-Zélandais durèrent un peu de
ceux des nations ([ue nous avons déjà men-
uonnées ; mais la déviation n'est pas consi-

dérable. Il s'en trouve beaucoup dans diffé-

rentes collections en Angleterre, et l'on en

peut voir plusieurs dans le muséum du Col-

lège royal des chirurgiens.
Les insulaires d'Ombai appartiennent à

cette race.

11 paraît que chez les Nouveaux-Zélandais
la peau présente une grande variété de cou-

leur ;noussavons par les plus anciens voya-

geurs qu'il y en avait beaucouj) qui étaient

(l'un noir passablement fonce', et un écrivain

(le notre époque, Crozet, les divise en bruns

et en noirs. Les derniers sont plus petits que

les |)remie;s, mais il n'y a rien qui in(ii(|ue

(•lairemeiit qu'ils a|i)iarlii'niicnl, ainsi rpie

cerlaines personnes l'ont conje(-turé, à une
souche dillérente. On a su|)posè que la Nou-
velle-Zélande était habitée, avant l'arrivée

tie la race p ilynésicnne, par un peuple qui
ressemblait aux Australiens, et que les indi-

vidus à peau noire descendent de ces abo-
rigènes. Mais on n'a point trouvé de preuv(s
ue ce fait : la langue qu'on parle dans toule

la Nouvelle-Zélande n'indique en aucune
manière que la population actuelle soit un
mélangede ditférentes races; c'estun simple
dialecte polynésien. On retrouve de semlda-
bles variétés [)hysi(iues parmi les autres ra-

ces qui sont disséminées dans le grand
Océan austral ; et si nous admettons celle

explication conjecturale du phénomène de
variété pour l'une de ces races insulaires,

nous devons recourir à une hyjiotlièse sen;-

hlable pour presque chaque groupe d'îles

delà mer Pacilique ; encore ne suffirait-il

môme pas, pour rendre compte d'un fait qui
s'observe aans plusieurs de ces îles, de ra^;-

parition d'un type presque européen. Cer-
tes, le mélange des Malais avec des Austra-
liens, ou avec tout autre peuple ressembla:;t
aux habitants aborigènes des îles indiennes
ou des régions australes, n'aurait jamais pu
donner naissance à une forme aussi voisine
de la forme européenne que celles qu'offrent
à nos yeux les beaux insulaires des îles Mar-
quises, parmi lesquels, ainsi qu'il a été dit,

on trouve de vraies constitutions de blonds.
Habitants des îles Tonga. — Les îles qu'on

appelait autrefois îles des Amis, et qu'on ap-
pelle aujourd'hui îles Tonga, du nom de l'une

des plus grandes, l'île de Tongti-Tabou, sont
habitées par un peuple qui ressemble beau-
coup aux Nouveaux-Zélandais. Leur langue,
au dire de M. Anderson, présente la plus
grande afïïnité avec l'idiome parlé à la Nou-
velle-Zélande.
On rejirésente les insulaires de Tonga

comme des hommes d'une taille au-dessus
de la moyenne, taillés en Hercule, mais
ayantplutôten partage la force que la beauté.
Leur système musculaire est très-dévelopfié,

et ils ne paraissent pas sujets à celte obésité
qui est si frcquente chez les Tailicns.

M. Anderson dit que leurs traits ofTrent une
telle variété qu'il est presque imiiossible

d'assigner à leur figure un caractère général,
si ce n'est un certain arrondissement do
l'extrémité du nez cjui est très-commun
chez eux. l\L"is, d'un autre côté, on rencon-
tre par centaines des figures tout à fait eu-
ropéennes, et, dans le nombre, on trouve
beaucoup de ces nez ([u'on nomme chez nous
nez à la Romaine. On n'en voit guère qui

aient les lèvres remarquablement épaisses.

Les femmes de cette race manquent en géné-
ral de cette délicatesse de formes qui, dans
liresque tous les autres pays, est 1 apanage

j(j37) Il est probalile qu'ils ont employé k' mot
nibio, ([ui, bien que dérivé du latin rubeus, ne si-

giiili.' pas roux ou rouge, mais blond; et c'est même
le seul mot dout ou puisse, en bon espagnol, se ser-

DicTios\. d'Antuuopologie.

vir pour désigner cette nuance de cheveux. Dans
quelques provinces ou a le mol sarco, qui corius-

poud tout à fait au fuir des Anglais.

29
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(io leur sq\c. La couleur doiTinniito est d'un

(loi;r6 plus loncée ((uo le lirufi ( uivré ; mais

on voit bon nombre d'individus, tant liom-

ines que femmes, dont le teint est beaucoup
plus clair, et de celle nuance qu'on désigne

parmi nous sous le nom de teint olivAlro.

Quelques femmes mOme, dil-on, ont la peau

heaucoui) trop l)lai!(lie pour ( pie cett(! épi thète

leur soit applicaiile. C'est ce qui s'observe,

surtout chez les femmes des hautes classes,

qui sont moins exposées à l'action du soleil.

Chez le bas peuple, la peau a le plus souvent

UIU1 teinte sale, et la surface en est rude.

On trouve paru)i eux quel(|ues Albinos.

n Leurs cheveux sontgénéralemeiitdroits,

lapais et forts, parfois cepentiant ils sont

crépus et frisés; leur couleur naturelle est

presque toujours noire, mais lieaucoup les

teignent en lirun , en rouge sombre ou
orange. C'est une coutume qui leur est com-
mune avec les habitants des îles situées au
norii des Nouvelles-Hébrides. »

Le peuple des îles Tonga se divise en
plusieurs castes héréditaires distinctes, aux-

quelles des iiisliiutions fixes assignent des

fonctions dilî'érentes. Une de ces castes est

celle des Malaboulais, qui est une soite de

classe moyenne au-dessous des Egnis, ou
nobles, et au-dessus du commun du peuple.

Les ((uatre groupes que je viens d'énu-

mérer et de décrire conqirennent le plus

yrami nombre des nations polynésiennes.

Mais il y a d'autres rejetons de cette souche

qui, |)ôur être moins connus, n'en sont

peut-être [)as moins intéressants. De ce nom-
lire sont les habitants de l'île dePâciues, qui,

sous beaucoup de rapports, difîerent nota-

blement des autres tribus polynésiennes,

dont ils sont séparés par une vaste étendue

de mer sans îles intermédiaires. Une autre

population, aussi très-curieuse h étudier, est

iielle que nous otl'ro la petite île de Tikopia.

On en trouve une description dans les notes

(pie MM. Quoy et Gaimard ont jointes au
voyage de ciVcunniavigation du capitaine

DÙmont d'Urvillc.
3" Branche madécasse ; naturels de Ma-

dagascar (588). — Il y a longtemps que
l'on sait que la langue parlée -tlans l'île de
Madagascar a de certains rapports avec la

langue malaise, et quelques auteurs, adop-

tant la conjecture qui semble de [irime abord

la plus vraisemblable, ont avancé que ces

traits de ressemblance étaient de simples

résultats d'anciennes relations commercia-
les, du contact et des marchands malais avec

les peuples des côtes de cette île. Mais c'est

là une opinion tout îi fait erronée, comme
l'a fort bien prouvé le baron Guillaume de
iHumboklt.

Dans toute l'île de Madagascar, on ne parle

(pi'une seule langue. 11 y a dans certaines
parties ((uelques dialectes particuliers; mais
les différences qu'ils oll'rent sont si légères,

qu'elles ne suflisent même pas pour en faire

ce (]u'on appelle des langues sœurs. C'est

ce (pie nous apprend Flacourt, qui, en 1()58,

écrivit une histoire do Madagascar, et qui
nous a laissé un dictionnaire do la langue
de cette île; son témoignage, d'ailleurs, a
été confirmé par celui do tous les écrivains
ultérieurs, c'est-à-dire de tous ceux qui mé-
ritent d'être cités (589). La population do
cette île présente, comme nous le verrons
liientôt, de très-grandes variétés sous les

rapports des caractères jihysiques : quel-
ques tribus ressemblent aux noirs à cheve-
lure laineuse de la crtte africaine située en
face, et d'autres se ra[)prochent plus dos Ma-
lais; mais toutes, elles ont la même langue.

Les savants auteurs du Mithridales, en
partant des données, malheureusement trop
restreintes, dont ils pouvaient disposer pour
se faire une idée de la nature de cette lan-

gue, l'avaient comparée avec le malais, et

étaient arrivés à conclure que les rap|)orts

existant entre les deux langues ne remon-
taient point à leur origine, et que chacune
avait une base distincte; mais cette oiiiniou

a été conqilétement réfutée par M. de Hum-
boldt (590), qui a mis la question hors du do-
maine do toute discussion, et qui a démontré
que l'idiome madécasse est un vrai et légi-

time rejeton du grand tronc des langues
nialayo-polynésiennes.
La masse de la population de cette île doit

donc être considérée comme d'origine ma-
laise; mais de quelle partie de rOcéan est-

clle sortie originairement, c'est ce qu'on no
peut déterminer avec certitude. La langue
madécasse a un grand nombre de mots '\\n

lui sont communs avec les dialectes des na-"

tions polynésiennes les plus éloignées, et ipii

ne se trouvent pas dans le malais projire-

nient dit; tout bien considéré, c'est avec le

tagala, la langue dominante dans les îles

Philippines, qu'elle a peut-être le {dus d'af-

finité.

Baucoup d'Anglais ont visité Madagascar
dans ces derniers temps, mais pas un n'a

jugé à projios de nous donner des rensei-

gnements exacts sur les races d'hommes ([ui

habitent celte île, sur leurs divers idiomes
et sur leurs caractères physiques (591). C'est

par les voyageurs fran(;ais iiue nous avons
appris la majeure partie de ce que nous sa-

vons à cet égard. Flacourt, l'abbé Rochon,
et d'autres auteurs anciens, se sont donné
mille peines pour recueillir des documents
sur l'histoire des Madécasses, et plus récem-
ment M. J.-B. Fressange en a fait l'objet

d'un mémoire que Malte-Brun a publié dans

(588) Les p(îiiples dn celle'. île sont souvent appe-
lés MaWcassi's on Malgaches , \e.ii lelties (/ cl t se

sulisliluanl l'iuu' à l'aiilic, roniiiic le (/ se siibsliliio

an c. Madci-asses ou Mailt'rassieiis csl la forme (l(i

non) ailoptiv par le haioii (;. de lliiinlioMt.

(TiS!)) il( Ml. 111,11 r"s Kdwi Sprdclic. Dytlt. Tli. s

("iOO) lliiMnoi.DT's liaui Spraclie. Dritt. Th. s.

5-2li.

(riOl) Je (lois excepter une note intéicssanleilu

capitaine Lewis, qui se trouve dans le ciiupiiùiiic

volume du Journal de In Société royale géogra-

phique.
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Ses Annales des voyages (592). Les détails

que je vais donner sont, en grande j^artie,

empruntés h ce mémoire.
« Les Madécasses ou M-algaches sont, dit

Fressange, un des plus beaux peujilcs con-

nus; ils sont d"une stature très-grande et

d'une figure agréable, bien pris dans leurs

formes et de couleur olivAtre Us sont

d'un caractère sérieux et réfléchi, adonnés
à rincontinence, vindicatifs et spirituels,

enfin susrei>tibtcs des plus brillantes ([uali-

lés et des plus grands vices; l'hospitalité est

en honneur dans toute l'île. » Plus loin, il

restreint la généralité de cette description

qui est seulement applicable aux habitants

des côtes et nullement, ni au physique ni au
moral, à ceux de l'intérieur qui sont petits

et laids, ont les traits des Malais, des cheveux
longs et plats, et sont de grands fourbes et

de grands voleurs.

Les Madécasses reconnaissent tous un Etre
suprême infiniment bon, et un génie du
mal; ils croient à l'immortalité de l'âme.

]\[adagascar se divise en plusieurs provin-
ces dont les habitants diffèrent les uns des
autres par le caractère moral, par le physi-
que et par les habitudes. Ce sont, en com-
mençant parla partie la plus sejitenirionale :

« les Antavarts, en leur langue peuple du
Nord ou peuple du Tonnerre, jîarce que ce

terrible météore vient toujours, dans l'île,

de ce côté de l'horizon; les Bestimessaras ou
bon peuple ou grand peuple; les Bétanimè-
nes ou peuple habitant un pays rouge; les

Antaximesou peuple du Sud. Sur la seconde
ligne intérieure ce sont les Ambarivoules
ou peuple habitant au pied des montagnes
couvertes de bambous. Sur la troisième li-

gne sont les Bezonzons, les Amayes ou An-
tamayes, les Ancovesovas ou Arabolarabs,

les Andratsaïs, lesAntsianaxes, les Saclaves;

la jirovince de la reine de Bonbétor et celle

(le la baie Saint-Augustin ne sont pas bien
connues. On connaît très-peu la côte de
l'ouest. »

Les Bestimessaras sont les plus beaux
hommes de l'île : ils s'occupent de la culture

des terres et du soin de leurs troupeaux, et

sont d'un caractère doux. Leur résiilence la

plus importante, la ville d'Andévourcnte,
peut armer dix mille hommes. Les .Anlaxi-

nies sont une tribu grossière et adonnée
au [idlage ; sur cette partie des côtes les ha-

bitants sont noirs et ont les cheveux laineux.

Les .Antamayes, que Rochon a pris à tort

pour des Aral>es, ressemblent aux Malais par
les traits comme par le teint; ils ont aussi

la coutume de se noircir les dents avec le

bétel. Us habitent une haute steppe comi>rise

entre deux chaînes de montagnes, et qui a

quatre-vingts lieues de longueur. Leurs
plaines sont couvertes de troupeaux, et leurs

villages sont bAlis sur les hauteurs. Les An-
covahs, Ovahs, ou Ambolarabs, forment deux
nations, les Ovahs du nord et les Ovahs du
sud. Les chefs de ces deux nations se font

la guerre pour avoir des esclaves. Les Ovaha
ressemblent aux Antamayes, mais ils sont
de couleur plus claire.

Les Andrantsais sont des peuples pasteurs,
brutes et lâches. Il naît quelquefois des nains
dans leurs villages, et c'est leur nation, en
effet, dont on a j^arlé comme d'une nation de
nains, du moins la position de leur province
correspond à celle qu'on assignait au pays
de ces pygniées ou himos. Le mot de Kimbs
d'ailleurs est inconnu dans toutel'île. M. Fres-
sange n'a vu qu'un seul nain madécassc ; il

dit cependant qu'il en naît quelquefois dans
cette province, mais qu'ils n'ont jamais formé
de race.

Il paraît que la circoncision se prati(iue

par toute l'île, mais non point comme cou-
tume mahomélane.
De tous les peuples madécasses, les Ovahs

sont les plus remarquables; ils ont été dé-
crits., il y a quatre-vingts ans environ, sous
le nom de Virzimbers, par Bobert Drury,
dans l'histoire de sa captivité à Madagascar.
Depuis cette époque ils sont devenus la tribu
dominante, et Radama, qui, il y a quelques
années, avait soumis h son emjiire |>resque
toute l'île, était un de leurs clw'fs. La pro-
vince d'Ovah est la plus petite de Madagas-
car; elle est située <» cent soixante milles
environ du point le plus voisin de la côte.

Bien que les Ovalis resseml)lent, dit-on, h

la race malaise, ils ne paraissent ]ias avoir
tous les caractères distinctifs des véritables
Malais. Plusieurs hommes de distinction de
l'île de Madagascar se trouvaient h Londres,
il y a quelques années, comme faisant |>artie

de la mission envoyée j'ar la reine des Ovahs.
la veuve de Radama. Un artiste distingué a
fait leurs portraits, et l'on remarciuera qu'ils

se ressemblent tous entre eux d'une manière
étonnante. Si nous les considérons comme
représentant bien le type de la race ovah, il

faut reconnaître que cette nation a pris une
physionomie particulière, puisqu'elle n'a
rien du type chinois, dont se rapprochent
cependant les .Malais proprement dits, et

qu'elle n'a rien non plus du caractère pres-
que européen des insulaires polynésiens
Leurs cheveux sont frisés et touffus , mais
ils ne sont pas laineux. En général il n'y a

dans leur figure rien qui indique un rapjiro-

chement vers le nèiire.

MANCO-CAPAC. Fo)/. PÉnt viens Gt Amé-
ricains.

MANDANS. Voii. Sioix.
MANDINGOS. Voij. Sénégambie.
MANI-CONGO. — Dans l'ouest de l'Afri-

que australe, et jiresque en face de ce qu'on
appelle les empires du Monomotapa et du
Mono-Emugi, se trouve une vaste région dé-
signée sur les cartes comme le siège de l'em-
pire plus célèbre encore de Mani-Congo.
sous la domination duquel étaient réunis,
d'après ce que nous apprennent les mission-
naires portugais, tous les peuples du Loango,
du Congo et des provinces d'Angola. Ce pays

(592) On pont voir aussi , dans les Yoyaijes de

M. Frobcrvilte à Madinjascar et anx ilcs Comores
(Paris, 1811), une dosniplion tîncore plus délaillcj

lies ditTérentes tribus niadécasses.
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n'a pas moins de trois cents lioiies de eûtes,

s'éteiulant depuis le cap Lopez ou Gonzalvo

jusqu'au cap Negro ; du côté du sud il con-

line avec le Benguela, que l'on compte aussi

quelquefois au nombre de ses provinces ; à

l'intérieur, il s'avance, dit-on, jusqu'à deux
«cnts lieues de la mer. Cette partie intérieure

comprend une grande partie du plateau de

l'Afrique australe, plateau (jui paraît se pro-

longer presque jusqu'au côté oi)[)Osé du
continent.
Dans l'histoire des premiers établisse-

ments portugais au Congo , nous voyons
jouer un grand rôle aux Jagas, guerriers

nomades, dont les hordes redoutables par-

couraient les hautes plaines situées à l'est du
Congo et du Loango, et remplissaient de ter-

reur tous les liajjitants des contrées voisines.

La description que les Portugais nous ont

laissée des Jagas s'accorde de tout point avec

celle des Mantatées et des Vatwahs, peuples

(|ui, de nos jours, se sont rendus si formi-
daijlBS par leurs incursions sur les frontières

do la colonie anglaise. Le nom de Jaga, qui
signifie nomades belliqueux, est aujourd'hui

un titre de distinction, et un titre auquel
])rétendent avoir droit exclusivement les

Cassangas, tril)u puissante qu'on trouve à

l'est du royaume du Congo. C'est dan'; le

pays des Cassangas, d'après les informations
recueillies par M. Bowdich, que se trouvent

les places de commerce, ou, si l'on veut, les

foires les plus reculées de toutes celles que
fréquentent les colons portugais d'Angola et

de Congo. On a fait des tentatives pour pé-
nétrer dans l'intérieur en traversant le pays

des Cassangas, dans le Imt d'établir, s'il était

possible, une communication avec les Mo-
zambiques de la côte orientale : un mulâtre
l>arti de Cassanga est arrivé, à ce ([u'on dit,

-îiinès deux mois de marche, à la capitale

d'une tribu mulua. Cette capitale est une
grande ville bâtie régulièrement, où l'on

sacrifie par jour de quinze à vingt nègres.

C'est des Mut uas que les Cassangas reçoivent,

par voie d'éclianges, le cuivre qu'ils venilent

aux Portugais. Les Cassangas ont encore
^)Our voisins, du côté du non!, les Cachiiigas,

ot du côté de l'est, les Domgcs, (]ui entre-

tiennent des comnuuiications avec les Portu-

gais de Montbaze. Les .^lexicongos ou Congos
de l'intérieur parlent d'une tribu puissante

qu'ils désignent sous le nom de llolangas,

au delà de laquelle se trouve celle des Ama-
lucas, dont le nom indicpio une consangui-
nité avec les Cafres aniazulas et amakosas.

Prichard a montré (303) qu'il y avait de
fortes raisons pour penser (]ue toutes les

nations africaines que l'on connaît au sud
de l'équateur, à l'exception dos seules tiibus

de race hotlentote, parlent des idiomes qui,

s'ils ne sont pas des dialectes d'une seule

langue-mère, peuvent du moins passer pour
npi)artenir à des langues d'une même fa-

mille. 11 ))araît que ces langues, qui sont
alliées entre elles de très-près, peuvent se

réduira à trois : à la première appartiennent

les divers dialectes parh'^s dans l'empire ilu

Congo, c'est-à-dire ceux du pays de L(jango
au nord, ceux du Congo proi)rement dit au
sud, et dans l'intérieur ceux de Banda et de
Cassanga ; à la seconde se rapportent les dia-

lectes des Amakosas et auti-es Cafres méri-
dionaux auxquels on peut rattacher peut-
être ceux des tribus de Bechuanas, quoique
ces derniers paraissent, à certains égar.is,

se rap]>rocher des dialectes du Congo et faire

le passage tl'un groupe à l'autre; enfin, les

dialectes des Makuani de Mozambique, et ci'ux

d'autres tribus de la partie orientale, parmi
lesquelles il faut comprendre les Suhaîli do

la côte, constituent le troisième groupe. Les
dialectes appartenant à cette troisième lan-

gue sont les moins connus, mais leur con-
nexion avec lesprécédentsest prouvée par les

analogies nomlircuses que présentent les vo-

cabulaires. Quant aux deux langues aux-
quelles a|)particnnent, d'une part, les dia-

lectes cafres, et, de l'autre, les dialectes lio

l'empire du Congo, elles sont de plus liées

]iar de très-étroitos ressemblances dans la

construction grammaticale. La conclusion qui
se déduit de ces remarques, c'est que tous

les peuples de cette partie du continent sont

unis par les liens de parenté et sont des ra-

meaux d'un même tronc.

Les caractères physiques de toutes ces na-
tions, quoiqu'ils diifôrent beaucoup suivant
les lieux, et qu'ils ])résentent en outre, dans
le sein d'une môme tribu, dos dilfércnces

encore marquées, peuvent être l'olijet d'une
description unique, ou, en d'autres termes,
peuvent donner lieu aux mêmes remarques
générales. Sur la côte et parmi les races les

plus sauvages, telles que celle ilos Makuas
de Mozambique, on trouve beaucoup do la

physionomie nègre; cependant, môme chez
ces hommes, l'expression du visage a quel--

que chose de plus doux et de plus intelligent

que celle des nègres de Guinée. Leurs che-
veux sont laineux et leur peau est noire;
mais leurs crânes, comme on peut le voir

]iar les spécimens rapportés de divers points

de la côte de Mozambique et conservés dans
([uelquos collections, leurs crânes sont plus
arqués, plus développés à la partie anté-
rieure, et ont beaucoup moins du caractère
pragnathe. Mais dans le Congo, le Benguela,
le Loango, comme aussi du côté opposé du
continent, vers la côte orientale, il y a do
nombreuses populations chez lesquelles nous
trouvons un caractère de physionomie qui
s'écarte considérablement de la physionomie
nègre. Los navigateurs portugais nous l'ont

dit depuis longtemps, et leur témoignage à
cet égard a été pleinement confirmé par celui

du professeur Christian Smith ,
qui accom-

pagnait la dernière expédition sur le fleuve

Zaïre.

M.ARCHE. Voy. Mouvement.
JLVTÉIUALISME réfuté. Voy. Emcéphav.k

et Pnvsioi.oGiF, intellectuelle.
MAUPERTUIS. Voy. Langagk.
MÉDITERKANÉENS. — Prichard désigna

(595) /î''S'.vnr/i('s iitlo tlie ])hy-.ic<il liistunj of mcniLind.
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sous co nom le Iroisiôinc groupe des r.ifcs

de l'Ainériquc du Sutl, parce que les nations

dont ce groupe se compose habitent princi-

])alement les provinces de l'intérieur, étant

placées entre les nations alpestres des Cor-
dillères, à Test, et les triljus des provinces
brésiliennes, à l'ouest. Ce groupe, qui dans
le tableau de M. d'Orbigny est indi([ué sous
le nom de race pamiiéenne, se divise en trois

rameaux, savoir : le patagonien, le cliiqui-

léen et le moxéen.
1" Kaîieau patagomen. — Ce rameau

comprend, outre les Palagons proprement
dits, plusieurs autres tribus nomades qui
leur ressemblent et qui se trouvent les unes
au sud, les autres au nord de la rivière de la

l'Iata. Les tribus du sud sont toutes celles

([ui errent dans les Pampas, grandes plaines
qui s'étendent, en conservant le même ni-
veau, depuis le lleuvc que nous venons de
nommer jusqu'au détroit de Magellan. Les
tribus du nord, qui sous le rapport des
cai'actères physiques no diH'èrent, pour ainsi

dire, en rien des Patagons, habitent cette

[lortion de jiays qui est comprise entre la

rivière du Paraguay et les derniers contre-
forts de la Cordillère, et qui s'avance au nord
jusqu'au 20' degré de latitude, comprenant
toute la région des plaines intérieures de la

province de Cliaco. Les tribus palagoniennes
sont les noma les du nouveau monde (aOV).

Adonnées de tenqis immémorial à une vie

errante, depuis que le cheval a été naturalisé

(594) Le premier ouvrage où l'on ait fait mention
dei Pata;;ons est la lietution du voyage de Magellan,
«•Il 1519 ; et voici ce qui se trouve sur ce sujet dans
l'abrégé qu'Harris a fait de cette relation :

I Lorsqu'ils eurent passé la ligne et qu'ils virent

le pôle austral , ils continuèrent leur route sud, et

arrivèrent à la côte du Brésil, environ au 22' degré;
ils observèrent que tout ce pays était un continent,
plus élevé depuis le cap Saint-Àugustin. Ayant con-
tinué leur navigation encore à deux degrés et demi
plus loin, toujours sud, ils arrivèrent à un pays ba-
bité par un peuple fort sauvage et d'une stature pro-
digieuse. Ces géants faisaient un bruit effroyable,

p'us ressemblant au mugissement des bœufs qu'à
des voix buniaines. Nonobstant leur taille gigan-
tesque , ils étaient si agiles, qu'aucun Espagnol ni

Poi iiigais ne pouvait les atteindre à la course. •

BuffoM a fait remarquer qu'il semblerait, d'après

cette relation, que ces grands hommes ont été trou-

vés à 21 degrés 1;2 de latitude sud. Cependant la

»ue de la carte prouve qu'il y a ici de l'erreur; car

8e cap Saint-Augustin, que la relation place à 22
•legrés de latitude sud, se trouve sur la carte à 10

degrés; de sorte qu'il est douteux si ces premiers
géants ont été rencontrés à 12 degrés l;2 ou à 24 de-
grés l;2. Car, si c'est à 2 degrés 1/2 au delà du cap
Saint-Augustin, ils ont été trouvés à 12 degrés 1;2;
mais si c'est à 2 degrés 1/2 au delà de celte partie,

à l'endroit de la côte du Brésil que l'auteur dit être

à 22 d.'gK's, ils ont été trouvés à 24 degrés 1/2 :

telle est l'exactitude de Harris. Quoi qu'il en soit, la

relation poursuit ainsi :

< Ils poussèrent ensuite jusqu'à 49 degrés 1;2 de
latitude sud, où la rigueur du temps les oliligea de
prendre des qiuutiers d'hiver et d'y rester cinq

mois. Ils crurent longtemps le pays inhabité; mais
cnlin un sauvage des contrées voisines vint les visi-

ter. Il avait l'air vif, gai, vigourejix, chantant et

dansaiit tint le lieig du chemin. Étant arrivé au

dans l'Atuérique méridionale ces nations sont

devenues des nomades équestres et parcou-
rant incessamment leurs arides plaines, vivant

sous des tentes de peau, ou dans les forêts

du Chaco, sous des huttes recouvertes en
écorce ou en chaume. Ce sont des guerriers

tiers et indomptables, qui méprisent l'agri-

culture et les arts de la civilisation, et qui

ont toujours résisté, dans quelques cas

même jusqu'à l'extermination complète

d'une tribu, aux armes des Espagnols.

La couleur de la peau, chez ces nations,

est d une teinte plus foncée que chez la plu-

part de celles qu'on connaît dans l'Amérique
du Sud; elle n'a rien de cuivré, et est plutôt

d'un brun olivâtre. M. d'Orbigny la compare
à celle des mulAtres. Toutes les nations du
Chaco présentent, suivant cet écrivain, une
intensité de teinte égale h celle des Pata-

gons; les Charruas elles Puelches seuls lui

ont paru plus foncés que les autres. C'est

chez h;s hommes appartenant à ce rameau
qu'où trouve la plus haute stature, les for-

mes les plus athlétiques et les plus robustes.

Les tribus ((ui présentent la taille la plus

élevée sont celles qui se trouvent le plus au
midi ; la taille diminue chez les autres à

mesure cju'on se rapproche de la province
méditerranéenne du Chaco. Chez toutes ces

nations, en général, le tronc est large et ro-

buste, les lueiubres sont bien fournis, mais

h '.ontours arrondis, les pieds et les mains
sont petits. Les fcmiues participent à celte

port, il s'arrêta et répandit de la poussière sur s«

'uMe. Sur cela, quelques gens du vaisseau descendir-

rcnt, allèrent à lui, et ayant répandu de même de la

poussière sur leur tête, il vint avec eux au vaisseau,

sans crainte ni soupçon. Sa taille était si haute, que
la tête d'un homme de taille moyenne de l'équipage

de Magellan ne lui allait qu'à la ceinture, et il était

gros à proportion

« Magellan fil boire et manger ce géant, qui fut fort

joyeux jusqu'à ce qu'il eut regardé par hasard un
miroir, qu'on lui avait donné avec d'autres baga-

telles; il tressaillit, et, reculant d'effroi, il renversa

deux iiomines qui se trouvaient près de lui. Il fui

longtemps à se remettre de sa frayeur. Nonobstant

cela, il se trouva si bien avec les Espagnols
, qiis

ceux-ci eurent bientôt la compagnie de plusieurs de

ces géants, dont l'un surtout se familiarisa promple-

merd, et montra tant de gaieté et de bonne humeur,
que les Européens se plaisaient beaucoup avec lui.

« -Magellaneulenviede faire prisonniers (|Uflc|ues-

unsdcces géants; pour cela,on liiirri'niiilille>Miainsde

divers colilicbets dont ils paraissaii nt dirieux, et pen-

dant qu'ils les examinaient, on leur mil des fers aux

pieds. llicrurenld'abordquec'étaituneautre curiosité,

et parurent s'amuser du cliquetis de ces fers ; mais,

quand ils se trouvèrent serrés et trahis, ils implo-

rèrent le secours d'un être invisible et supérieur,

sous le nom de Selebos. Oans cette occasion, leur

force parut proportionnée à leur stature, car l'u!)

d'eux surmonta tous les efforts de neul li(unnies.

quoiqu'ils l'eussent terrassé et qu'ils lui euss( ni fo;-

tement lié les mains ; il se débarrassa de tons ses

liens, et sj'écbappa malgré tout ce qu'ils purent

faire. Leur appétit clait proportionné aussi à leur

taille; Magellan lis iioinuia l'iiliigoiix. i

Tels sont les détails (|iie donne llarris loueliarl

l 'S Patagons, apiès avoir, dit-il, pris les plus gran-

des peines à eouipa'cr les relations des divers éeii-

viins espagnol;, et ^oilu^jais.
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complexiori virçeureusc : aussi ne présenlent-

elles jamais de fonues gracieuses. Chez Jes

l'atagons, la tête est grosso, la face larj^e et

aplatie, les pommettes saillantes.

Chez les nations du Chaco, les yeux sont
petits, horizontaux, quelquefois légèrement
bridés à l'extérieur; le nez court, épaté,
large, à narines ouvertes ; la bouche grande,
les lèvres grosses et saillantes, le menton
court, les sourcils ar.jaés, la barbe rare, les

cheveux noirs, longs ot jjlats; leur physio-
nomie est froide, sombre, souvent féroce.

Les langues de ces nations, quoiojue dis-
tinctes pour le fond, ont entre elles quelques
analogies; toutes sont dures, gutturales et

d'une prononciation dilïicile.

Les nations particulières comprises dans
ce groupe sont les Tehuclches, ou Patagons
proprement dits; les Puelches, ou tribu des
Pampas, au sud de la rivière de la Plata; les

Charmas, sur l'Uruguay; les Tobas ou Mbo-
C0i)is, qui possèdent là plus grande partie du
Chaco, et sont supérieurs en nombre à toutes
les autres nations du groupe (leur popula-
tion est estimée à quatorze mille Ames); les

Mataguayos, qui sont aussi du Chaco; et en-
fin les fameux Abipones de DobrizhoHer et

d'Azara, les centaures du nouveau mon le.

Outre ces nations, les auteurs espagnols
en indiquent beaucoup d'autres comme habi-

tant le Chaco et les pays situés à l'ouest du
Paraguay; ils n'en comptL>nt pas moins de
quarante, parmi lesquels les plus célèbres
sont les Payaguas et les Mbaias. Suivant
M. d^Orbigny, qui croit que le nombre de
ces nations a été fort exagéré, elles devraient
aussi se ranger, eu égard à leurs caractères
physiques, dans sa race pampéenne.

I)ol)rizho!fer, f[ui a longtemps résidé dans
l'Amérique du Sud, nous a donné sur le

Chaco et sur ses haltitants des renseigne-
ments que nous allons en partie reproduire.
Le Chafo, suivant cet historien, est regardé
par les Espagnols comme un enfer, et par
les indigènes comme un paradis.

« Il y avait autrefois, nous dit-il, dans le

Chaco, beaucoup de tribus dont il ne reste
plus guère que le nom; telle était colle dos
Calrhaiiuis, tribu nombreuse, renommée
pai' sa bravoure et sa férocité, aujourd'Iiui

réduite, par suite des ravages de la petite

vérole, à quelques individus qui vivent dans
un coin de la proviiu'e de Santa-Fé. Des
causes scmblaliles ont détruit presque entiè-

rement les trilnis équestres des Slalbalaes,

des Ma lai-as, des Palomos, des Mogosnas,
des Orejones, des Aquilotes, îles Churuma-
tes, des Ojotades, des Tanos, des Quamal-
cas, etc. Los nations équestres c(ui existent

encore. dans le Chaco sont les Abipones, les

Natekel)its, les Tobas, les Amokebits, les

Mocobios, les Yapetalacas et les Oekakaka-
lots, les ("luaycurus ou Lenguas. Les Mbayas,
qui iiabitent la rive orientale du Paraguay,
se doiuioiit entre eux le nom d'Epiguayegis;
ceux de la rive occidentale, celui de Quetia-
degodis. Les nations non é(]ueslres sont les

Lules et les Ysistines,(|ui parlent une niAmo
langue, c'cst-à-Jirc le touocot?, et qui, pour

la plupart convertis par nous, ont été ame-
nés h se fixer dans des villages ; les Homoam-
pas, les Vilelas, les Chuntpios, les Yooles,
les Ocolos et les Pazaines,qui sont en grande
partie chrétiens; les Mataguayos, que nous
avons souvent tenté de civiliser, et qui se
sont toujours montrés rebelles à la persua-
sion; les Paguayas, les Guanas et les Chi-
quitos. D'auires tribus, parlant différentes

langues, sont, grûce à nos etTorIs, sorties

du fond des bois, et ont été réunies à nos
colonies de Chiquitos : tels sont les Zamu-
cos, les Caypotades, les Ygaronos. »

Les caractères propres aux tribus méridio-
nales de ce groupe, tribus qui habitent les

jdaines sans arbres des Pampas, doivent dif-

férer considérablement de ceux des nations
que renferment les épaisses forêts du Chaco.

Les Indiens des Pampas, qui sont les

Puelches, ont été décrits par le missionnair»
anglais Falkner et par don Félix d'Azara.
« A l'arrivée des Espagnols, i's erraient sur
les bords du Uio-Grande, sans avoir aucune
communication avec les Charmas de la rivo

opposée, car ni les uns ni les autres n'avaient

de canots pour pouvoir traverser la rivière.

Ils opposèrent une vigoureuse résistance

aux premiers colons qui vinrent s'établir à

Buénos-Ayres; mais ils furent peu à peu re-

poussés vers le sud. »

Les naturels des Pampas, avant l'arrivée

des Espagnols , chassaient aux paresseux

,

aux lièvres, aux cerfs et aux autruches (nan-
dous

) , animaux très-communs dans leur
pays ; aujourd'hui ils dédaignent une pa-
reille proie, et vivent principalement de la

chair des boeufs et des chevaux, qui, repas-

sés à l'état sauvage, se trouvent par grands
troupeaux dans ces immenses plaines. La
langue de ces Indiens, suivant d'Azara, dif-'

fêre de toutes les autres; leur caractère n'a

pas la taciturnité qui est si comnniue chez
les autres nations de l'Amérique, et ils ne
parlent pas aussi bas. « Leur taille, ajoute-t-il,

ne me parait pas inférieure à celle des Espa-
gnols ; mais en général ils ont les membres
plus forts, la tête plus ronde et plus grosse,

les bras plus courts, la figure plus large et

plus sévère que nous et ciue les autres In-
diens, et la couleur moins foncée. » Les
houuues vont généralement nus ; « ils ne
font point usage du barbote, >- et cette cir-

constance les distingue de toutes les tribus

du Paraguay. Les femmes portent un poncho
qui leur couvre tout le corps. Ces Indiens
n'ont point de demeure fixe, et vivent sous
des tentes de cuir qu'ils déplacent aisément.
Ils sont d'un naturel plus doux, et moins dé-
pravés dans leurs manières que la plupart
des Indiens non réduits de cette partie de
rAméri(|ue.
D'Azara nous a aussi tlonné la description

des tribus qui habitent le Chaco. Il dit que
les Abi|)ones, en particulier, sont bien faits

et ont de beaux traits; leur visage ressemble
beaucoup, à la couleur prè.s, à celui des
Européens. « J'ai remarqué, dit-il, qu'ils ont

lu'osque tous les yeux noirs, mais pelils; ce-

pendant, tout petits qu'ils sont, ces yeux ont
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la vue plus iicirante (jue les iiAlics. >- Leur

nez esl géaéralêiuent aquilin; leur corps a

lie belles proportions, et rien n"cst plus rare

que de rencontrer parmi eux des individus

contrefaits. Presque tous les Abipones sont

si grands, qu'ils pourraient servir dans un
rogiraent de grenadiers autrichiens. Ils n'ont

poînl de l)arbe, et leur menton, connue celui

tle tous les autres Indiens, est parfaitement

lisse, (c Quand on voit un Indien avec un peu
de barbe, on peut être certain que parmi ses

ancêtres il y a eu, du coté paternel ou ma-
ternel, une iiersonne de race européenne. «

Le même écrivain ajoute cependant |)lus

lard qu'il leur naît au menton (pielques

poils clair-semés, (ju'ils se font arracher jiar

leurs femmes. Tous les Abipones ont les

cheveux d'un noir foncé, et très-fournis. »

Quant à la couleur, d'Azara dit : « Parmi
tous les indigènes de l'Amérique que j'ai eu
occasion de voir, il ne s'en trouvait certai-

nement aucun qui filt aussi blanc qu'un
Anj,dais ou (ju'un Allemand ; mais j'en ai vu
Jicaucoup qui avaient le teint plus clair qu'on
ne l'a en général en Espagne et en Italie.

Chez queltiues tiibus, le visage a un ton

blanchâtre qui rappelle celui de la pûte de
pain; chez d'autres, il est jtlus brun, et la

ditférence paraît tenir à la diversité des cli-

mats, à un genre de vie, à la nature des ali-

ments. Les femmes ont en général le teint

plus clair que les hommes, ce qui dépend
sans doute de ce qu'elles vivent moins en
plein air. » Dans un autre endroit de son
livre, d'Azara nous apprend que les Abipo-
pones, les Mliocobios, les Tobas, et auti'es

trilius du Cliaco (jui sont d'une dizaine de
degrés plus rapprochées de l'équateur, et

habitent par conséquent un climat jjIus

chaud que les Aucas et les Puelches de la

région magellaniipie, ont la peau plus blan-
t'Iie. Probablement la dill'érencc d'élévation

au-.Jessus du niveau de la mer doit èlre pour
quelque chose dans ce résultat. L'auleur de
la remari[ue o|)iiose ce l'ait à celui de la

blancheur jibis (jue modérée des haliitanls

de la Terre de Feu.
« Les traits des Chiquitos, différents de

ceux des nations du Chaco, peuvent, dit

M. d'Orbiguy, servir de type au rameau des
collines élevées du centre de l'Amérique.
Ils ont la tète arrondie, plutôt grosse que
moyenne, pres([ue toujours circulaire, rare-

ment conq)rimée des côtés; la faro ronde et

pleine, les ponunettes nullement saillantes;

le front bas et bombé; le nez toujours court
et légèrement épaté; les narines peu ouver-
tes, comparativement à celles des nations
australes. Les yeux pleins d'expression et de
vivacité sont petits, horizontaux; cependant,
chez quelques individus, ils sont légèrement
bridés à l'angle extérieur, ce qui les ferait

croire un peu relevés ; mais le fait est es-
cc[>tionnel. Les lèvres sont assez minces,
les dents belles, la bouche est niédio;re; le

menton arrondi et court; les sourcils sont
étroits et agréablement arqués ; la jjarlje peu
fournie, non frisée, ne croît que dans l'Age

avancé et ne couvre jamais que !a lèvre su-

périeure et le tlessous du menton; les che-
veux longs, noirs et lisses, jaunissent dans
l'extrèaie vieillesse, mais ne blanchissent
jias. L'ensemble des traits ne se rapproche
aucunement du type européen. »

« Les Moxéens, dit jilus loin le même au-
teur, ont des mœurs fort analogues à celles
des Chiquitéens, et ces mœurs sont, à peu de
modifications près, les mômes pour toutes
les nations. Avant la conquête, fixés par
suite de leur croyance religieuse, ils étaient
plutôt divisés en villages établis tout au
bord des rivières, ainsi qu'au liord des lacs,

que dans les bois ou au milieu des plaines
dont ils croyaient descendre : partout pê-
cheurs , chasseurs et surtout agriculteurs.
La chasse n'était pour eux qu'un délasse-
ment, la pêche une nécessité, et l'agricul-
ture leur procurait les provisions et les ma-
tières premières servant aux boissons, qui,
de môme que chez les Chi(|uitos , se fai-
saient dans une maison commune où l'on
recevait les étrangers, et où, dans certains
jours, les habitants se réunissaient jour
boire, chanter et danser; mais ces diver-
sions avaient un caractère de gravité qu'on
ne trouvait jias chez les Chiquitos; leurs
coutumes étaient aussi plus barbares. Un
Moxos immolai!, par superstition, sa femme
si elle avortait, et ses enfants s'ils étaient
jumeaux; tandis que de son côté la mère so
débarrassait souvent de ses enfants quand
ils l'ennuyaient. Le mariage était une con-
vention résoluble à la volonté des parties et
la polygamie était ordinaire. L'habitudcj
d'être toujours en pirogue leur faisait cher-
cher les cours d'eau qu'ils i)arcouraient in-
cessauiment soit jiour chasser, soit pour pê-
cherou même pour aller h leurs champs,
ils étaient tous plus ou moins guerriers;
mais les traditions et les écrits ne nous ont
conservé la mémoire que d'une seule nation
anthropopliage , mangeant ses prisonniers.
C'était la Canichana qui, môme aujourd'hui,
est encore la terreur des autres. Les mœurs
de cette nation ont été modifiées par le ré-
gime des missions; mais elle a conservé
beaucoup de ses coutumes primitives. »

Les deux groupes de nations- que nous
venons de faire connaître par leurs traits les
plus généraux, se com[)osent chacun de plu-
sieurs peuples distincts. Voici quels sont,
suivant M. d'Orbigny , les noms et la force
numérique des diverses tribus ilont se com-
l)ose l'un de ces groupes, celui qu'il désigne
sous le nom de rameau cliii|uitéen.

^OMnliK DKS iNuiviuis ni: ciiaqie kation.
Noms des iialioiis,

Clui|uil(i,

Saiiiucii,

Paiioiiéca,

.Saravéca,

Oliikè,

Cuniiiiiiiaca,

Curavcs,
Covaréca,

Tapiis,

Curiicaiiéca,

Tolaux : 17,7

Clir'fii'iis.



'J9 MED niCTIONNAIRE MF.I) 920

'< D'après ce tableau, dit M. d'Oiliiujn.v, il

fst IVuilc de juger ce qui reste aujourd'hui

(l'iudi ^ènes sur le territoire de la province

de Cliiquitos. Si nous en croyons les liisto-

riens, !e nonUiie en aurait été bien [ilus

élevé; et des nations entières, ainsi que
lieau ou[) do tribus des Cliiquitos, auraient

été décimées dans les expéditions de décou-
vertes exécutées par ces courageux aventu-
riers [yartis du Paraguay pour chercher de

l'or; dans Ici incursions des Manielucos do

San Pablo du Brésil , qui chassaient les In-

diens pour les vendre ; et enfin par une com-
liagnie do marchands espagnols do Sanla-

Cruz de la Sierra, laquelle, à l'imitation des

Portugais, fit un instant le commerce infâme
des pauvres Chicjuilos avec les [M'opriélaires

des mines du Pérou. Il n'y eut plus ensuite

((ue des pestes; mais elles exercèrent d'af-

l'reux. ravages dès l'instant de l'arrivée des
lésuitos sur le territoire de la i:)rovince et

ciuitinuèrent jusqu'à nos jours. Toutes ces

causes de dépopu'-ition nous feraient croire

([u'il n'existe j/as maintenant jylus de la

moitié des habitants qui couvraient le sol

lie la province à répot[ue de la découverte.
Il est facile de s'apercevoir, en jetant les

yeux sur le tableau que nous venons de
<lonner, que la population des Cliiquitos

forme, à elle seule, les six sei)tièi;ies de;

la [lo^mlation du pays ; tandis ([ue parmi
les autres, il n'y a que celle des Samucus et

celle (les Paiconecas ayant encore une cer-

taine importance; ce qui nous a déterminé
îi prendre le nom de Chicjuitos comme type

do ce rameau auquel nous avons reconnu
les caractères généraux suivants :

« La couleur, identique à celle des natu-
rels du Chaco, quoique un peu moins fon-

cée, est bronzée, ou, pour mieux dire, d'un
brun pûle mélangé d'olivâtre et non de rouge
nu de jaune. Les Samucus semblent plus

fortement teintés que les autres nations de
la province, de si pou toutefois qu'il faut

viiir beaucoup d'individus pour le recon-
naître.

« La taille des Chiquitéens, moins élevée
que celle des habitants des plaines du Chaco
et du sud, ne varie guère. La moyenne est

de 1 mètre (iC-i millimètres (5 pieds î 1 pouce),

tandis (pie les jilus grands n'ont pas plus ue
1 mètre 73 ;i 78 centimètres (5 pieds 5 à G
pouces). Les femmes n'atteignent pas h une
Mature firesque égale à celle des hommes,
comme on le voit {larmi les nations du Sud;
elles conservent seulement les proportions
relatives oi'Jinaires.

« Les formes du corps sont, chez les Clii-

«piitéens, peu dilléientes de celles des In-
iiiens (lu Cliaco; de même le tronc est ro-

buste, la poitrine saillante ; les é[)aules sont
larges; mais, en général, il y a moins de
f'irrc apji.irenle. Le corps est d'une venue;
les mendircssont rejilets, montrant des for-
mes arroii lies, sans jamais avoir de niuîcles
a iparenis; du reste, les hommes sont droits,

.'lieu piaules ; ils ont une démarche aisée.

Les femmes plus larges, plus massives, con-
•serveni !o mèm? diamètre sur loulc la hiu-

gucur du tronc; aussi montrent-elles beau-

coup de vigueur et ne jirésentent-elles rien

do la beauté idéale des formes antiques.

« Nous ne répéterons point ici ce que nous
avons dit des traits des Chiquitéens. Nous
ajouterons seulement que leur jihysionomie

est ouverte, annonce la gaieté, la franchise,

beaucoup de vivacité. On ne peut néanmoins
dire ((ue les figures soient jolies; la plupart,

au contraire, sont moins que jiassables. Les

femmes ont la face plus arrondie encore que
les hommes , avec beaucoup de grieté et d(!

naïveté dans l'exiiression. En général, la

lUure des hommes n'a rien de mâle.
(( Les langues chiquitéennes sont aussi

variées que les nations qui les jiarlent, loin

d'être aussi gutturales que celles du Chaco,

la jilupart sont même très-douces et très-

euphoniques, ne présentant ni des sons durs

ni cette redondance de consonnes si com-
munes dans les dernières. La langue chi-

(piita, par ses finales en (h, ainsi que la

morotoca ( section des Samucus )
par les

siennes en or/ et ad, offrent seules un der-

nier trait de ressemblance avec celles du
Chaco. On retrouve le son guttural duj es-

pagnol dans les langues saravéca, curuiui-

naca, covaréca et païconeca; il manquedans
la langue chiquita, dans l'oluké, dans la cu-
ruminaca, dans la covaréca et dans la pa'ico-

neca. Plusieurs offrent noire ch, ainsi (}uelc
son doux de notre z. Une anomalie singu-
lière se présente dans la langue cliiquita,

où, pour beaucoup de choses, riiomme em-
|)l(iie des mois diti'érenls de ceux dont se

sert la femme, tandis que pour les autres la

femme emploie des mots dont l'homme se

sert en se contentant d'en changer la termi-

naison. Quoique ces langues soient très-

COin|)liquées, sui'Iout celle des Cliiquitos,

aucune d'elles n'a un systè.iie de numéra-
tion étendu, ce qui annonce peu de rela-

tions ; de là défaut absolu de commerce.
« Les nations comprises dans le rameau

moxéen sont, comme celles du rameau chi-

(luitéen, très-inégales entre elles jiour le

nombre des individus, ainsi ciuo le montre
le tableau suivant :

^^MnRE des iMUvinis un c.iiAQrc nxtiox.

Noms lies naiioiis. l'hictieiis. tmior-? sauvages. Tol:il.

Moxo,
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teiitiuii soutenue : (lu r.'s!e, la leiiilc i,éiié-

ia!e, [leu dislinrte de celle des peii[ilcs du
Cliaeo, est seulement plus pâle ou un peu
])his jaunAtre. Dans le rameau moxéen la

taille, généralement plus t-levée que dans
celui des Clii(jui[éens, se rapproche heau-
cou|) plus de celle des hahitaïUs du Cliaro.

I^es plus grands atteignent jusqu'à 1 mètre
79 ceritiniè:res (5 pieds G pouces), et la lail'e

moyenne des Movinias , des Moxos, des Ca-
nicîianas et des Cayuvavas est de plus de
I raèlre 67 centimètres (5 pieds 2 jiouces).

I>es seules nations qui ne parviennent pas îi

la même stature sout celles des Chaiiacuras

et des Ilonamas. On peut, jusqu'à un certain

jiuiut, expliquer cette ditlérence, chez les

|iremiers par le voisinage des montagnes de
Cliiquitos; mais alors les derniers ne doi-
vent être considérés que comme se trou-

vant dans une condition anomale. Les fem-
mes sont en général proportionnées aux
hommes. Néanmoins celles des Canieiianas
nous ont i)aru petites, tandis que chez les

Movimas, comme nous l'avons déjà observé
par;ni les rameaux des Panqias, les femmes
sont, au confi'aire, presque aussi grandes
([ne leurs maris, ou au moins bien au-dessus
des |)roportions relatives ordinaires.

« l-es formes des Moxéens iiarticipent en-
core de celles des Chi([uitéens et (.les liahi-

tants du Ghaeo; de même que chez ces der-

niers, de larges épaules, une ixiiirine forte-

ment homhée, un corps des plus robustes,
annoncent beaucoup de force ; avec cet!e

dilTérepce toutefois (pie les Moxéens , géné-
ralement encore plus vigoureux que les Clii-

(juitéens, sont aussi forts, en ap])arence

,

que les nations du Cliaco; se distinguant
pourtant desuns etdesaulres pardes formes
un peu plus élancées , par un corps mieux
dessiné, une ceinture plus marquée. Leuis
membres, sans nniscles saillants, sont géné-
ralement plus' replets et plus arrondis. Ces
caractères présentent une exception qu'on
r^'uiai-que chez les Itonamas (jui, avec d(>s

formes semblables aux autres nations, ont
( onstamment les membres amaigris, surtout
les jambes. Les .Moxéens sont Inen plantés,

marchent droit et avec beaucoup d'aisance.

Le filus grand nombre, les Moxos en jiarti-

culier, sont sujets à l'obésité. Les femnu\s
(iitfèrent un peu de celles du rameau chi([ui-

téen; elles ont les éjiaules et les hanches
larges; mais leur corps moins d'une venue
et leur ceinture un peu plus étroite accu-
sent une tendance à la forme svelte des Eu-
ropéennes. Plus agréables, en général que
les Chiquitéennes , elles sont des plus ro-
bustes, ont les seins bien placés et de mé-
diocre grosseur ; les mains et les pieds
petits.

« Les traits sont assez différents chez les

Moxéens et se distinguent facilement de ceux
des Chiquitéens. La tête est grosse, un peu
allongée postérieurement. La face moins
pleine et moins large ([ue celle des Chiipii-

téens, et un peu plus oblonguc; les jiom-
mettes sont peu apparentes, le front est bas
et peu bomlié; lo nez cou:-t, épaté, sans êlro

trop lai'^,e; les nniines sont ouvertes, la

bouche moyenne à lèvres peu grosses; les

yeux sont généralement petits et horizon-
taux ; les oreilles petites; les sourcils sont

étroits et arqués; le menton est arrondi ; Is

barlK' noire, peu fournie, pousse tard, seu-

lement au menton et h la lèvre sujiérieure ,

et n'est jamais frisée ; les cheveux sont

noirs, longs, gros et lisses. Tels sont les ca-

ractères généraux que nous avons remar-

((ués chez presque toutes les nations; néan-
moins nous y avons aussi reconnu plusieurs

exceptions. «

2" Second et thoisième ramem'. — Tribus

de cultiva'eurs et tribus de pécheurs des pro-

linccs de Moros et de Cliiquifos. — Les pi-o-

vinces intérieures, et en quehpie sorte cen-

trales, de l'Amérique du Sud, qui se trou-

vent au nord du Chaco, ont été appelées |iar

les Espagnols provinces de Moxos et de Chi-

quitos, du nom des deux ijrincijiales nations

qui y vivent. Les Moxos et les Chiipiilos

sont chacun le type d'un groupe de nations,

et ces deux groupes forment, avec celui dont

il vient d'être question précédemment, les

trois rameaux de la race pampéenne do

M. d'Orbigny. A la vérité, les habitants des

]irovinces"deXhiquitosetde:^loxosdil!'èrent,

]iar plusieurs points très-im|.ortants, et des

Patflgons et des Indiens du Chaco; mais ces

différences peuvent être en partie attribuées

à l'iullucn.e de circonstances locales qui

sont loin d'être les mêmes dans les deux re-

stions. Au lieu d'offrir, comme le Chaco,
d'immenses plaines convenables aux habi-

tudes nomades d'une nation équestre, le

jiays des Chiquitos n'offre guère qu'une

suite de montagnes peu élevées, couvertes

de forêts et entrecouiiées d'une infinité de

petites rivières ; une pareille disposition ren-

liant les déplacements dillkiles, les habitants

au lieu d'errer sans cesse à la recherche do

leur subsistance, sont oliligésde lademonder
à la terre ; les Chiquitos sont donc cultiva-

teurs et ont des demeures fixes, groupées

])ar petits villages. Les Mox(js, de leur cù\i\

habitent de vastes plaines, sujettes à de fré-

(pientes inondations et parcourues par d'im-

menses rivières dans les(iuelles ils sont fré-

quemment obligés de naviguer dans leurs

bateaux ; leurs iirincipaux moyens de sub-

sistance sont tirés de la fiè-lie : ce sont les

ichthyoïihages de la région fluviatile de l'in-

térieur.

Les Chiquitos vivent par clans dont chacun
a son petit village; les hommes sont nus:

les femmes ont un vêtement flottant qu'elles

se plaisent h orner. Jadis, on le sait, ils

avaient la coutume si générale parmi les

sauvages d'enterrer avec les moi-fs leurs

armes et une certaine quantité d'alinu'uls

destinés à leur usage dans l'autre vie. Les
Cliiipiitos sont des hommes d'un nalur(;l

heureux et d'un caractère bienveillant; ils

ne paraissent nullement inclinés à la jalou-

sie; ils sout sociables, hospitaliers, dis-

jiosés à la gaieté et ]>assionnément épris

|)our la danse et pour la musique; leur (son-

ver-'ion au ciu-istianisme s'est faite en peu
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tle temps cl a élé durable, ces Indiens n"a.yniit

point l"ini'onstaiice de caraclèi-e qui, cliez

d'autres nations-, a trompé tant lie fois les

esp Tances des missionnaires. Il ne faudrait

lia-; croire toutefois tiue leur cunversion n"a

loitté aucune peine, et due toutes leurs tri-

bus ont montré une éjale do'.-ili'^i (b mort
de plusieurs .'ésui'.es depuis la fondation

des missions prouver.iit le coat^airtî) ) iM.ais

ayant une fois"embrassé le clirisrianisme, ils

y ont jiersévéré, et rien aujourd'lmi ne les

déterminerait à retourner aui forfis. En
cela ils (lilfèrent des habitants de- plaines,

qui, loin de s'ôtre soumis au jou^, sont

aujourd'hui plus barbares [>eut-élro qu'à

l'éjio jue où ils ont élé pour Iri firemière fois

connus. La nation des Chiquitos jiropre-

inent dite fut la première nation convertie,

et son exemple contribua sans doute à ame-
ner le môme changement cliez les autres

In liens de la ]>rovince.

MÈLAMSME. Voi/. Albimsme.
MÉMOIRE. Voy. Encéphale.
MENOU. Voy. Boldduisme.
MÉTAUX. — L'usage des métaux indique

un peuple (|ui a fait un grand pas dans la

carrière de la civilisation, car les peuples
bruts et sauvages sont les seuls à qui l'usage

des métaux soit inconnu. Notre étonnement
est à son comble, lorsque nous considérons

le pas immense que les hommes, qui les pre-

miers mirent on œuvre les métaux, firent

pour arriver à l'art de les reconnaître et de

les travailler, eux cjui n'avaient, comme tout

porte à le croire, qu'une connaissance très-

superliciclle de la nature. Le nom de celui

(jui découvrit l'art de reconnaître les métaux
et de les fon ire se perd dans la nuit des

temps fabuleux, comme le nom de celui qui

inventa l'art de cultiver la terre et de domp-
ter les animaux.

L'or est de tout les métaux celui qui fut

le plus facile à trouver et à extraire du sein

de la terre. On le rencontre très-souvent à

l'état natif, parfois en grosses pépites, et

souvent en i)etits grains disséminés dans le

sable, soit h la surfoce du sol, soit sous la

terre végétale à jieu de profondeur, oiî le

brillant de son éclat et sa pesanteur spéci-

fiqiie durent de bonne heure attirer les re-

gar.ls sur lui. Il faut à toutes ces qualités

ajouter la grande malléabilité de ce métal,

li est facile, sans se donner beaucoup do
peine et sans avoir besoin d'instruments
co!npli(piés, sans ôlre forcé de recourir à la

fusiuii, (le donner à l'or une multitude de
foiMues variées. Il s'adapte avec facilité aux
objets dunt il devient l'ornement en (piel([ue

sorte naturel. La forme ronde, celle de l'an-

neau est la plus simple qu'on puisse donner
à ces ornements extérieurs et d'application ;

aussi voyons-nous que l'anneau est le jilus

ancien îles ornements dont les honuues aient

fait usage. La dorure fut aussi un moyen
pm|>loyé très-anriennement pour omliellir

les formes. L'Odysfée (I. v, 432), en par-
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lant des cornes dorées des taureaux, nous
fait connaître le moyen usité dans une anti-

(juilé très-reculée, et<}ui consistait tout sim-
lilement à envelopper l'objet d'une feuille

d'or mince. Il se recommande encore plus
par son indcstructibilité. Les intluences des
g.^z et des vapeurs ordinaires ne lui causent
aucune altération, il est à l'épreuve de la

rouille, il se conserve dans le sein de la

\ei-re, l'air et l'eau ne jjeuvent l'attaquer,

une fusion même longtemps prolongée ne
lui fait point perdre de son éclat ni de son
poids. Ce (pie nous lisons si souvent dans
les anciens écrivains, des trésors inépuisa-
bles, des statues colossales en or, etc., no
sont point de [)ures inventions de leur ima-
gination. L'or, ([ui maintenant commence à

devenir très-rare dans l'Amérique du Sud,
s'y trouvait très -abondamment et en gros-

ses masses. Les anciens nous parlent de
gisements d'or dans des contiées où mainte-
nant on n'en trouve plus. La Colclii<ie ren-
fermait beaucoup d'or; IMine dit {llist. nal.,

1. XXXIII, c. 3) que les rois Salauces et Eusu-
bopes trouvaient dans le pays des Suaniens,
déjà célèbre j^ar ses toisons d'or, une terre

vierge de laquelle ils tirèrent beaucoup tlu

ce métal. Les anciens avaient déjà commencé
à nous donner une exjilicalion de la toison

d'or, par les peaux d'animaux employées
pour retenir les paillettes métalliques dans
lo lavage de l'or (395). 11 paraît assez certain

i|ue cet usage fut la principale source des
fables de la Toison d'or. Hérodote signale

l)our l'Eui-ope le mont Pangée, aujourd'hui

Castagn'Ua, en Thrace, comme contenant de
l'or et de l'argent. On trouvait aussi de l'or

dans l'iiede Tliasos. L'exploitation des mines
est abandonnée dans ces endroits, peut-ôlro

jiarce que dans les derniers tenqis le résultat,

en a p:.ru trop peu important. Les monta
,;nes de l'Espagne, et surtout de la Lusitanio

(Portugal), des^Asturies, de la Galicie, se re-

commandaient par leurs richesses, telletient

qu'au rapport de Pline {loc. cit. sup.), ces

trois ]irovinces fournissaient annuellement
'20,000 livres d'or; la province des Asturies

était celle qui en fournissait le jùus. On trou-

vait aussi en Arabie de l'or en )>éiiiles de la

grosseur d'une cliâtaigne, et d'une telle pu-
reté i(u'il n'avait point besoin tl'aflinage; il

jouissait d'un éclat si brillant, (pie c'était

celui qu'on préférait pour l'incrustation des

pierres précieuses (o9G). Les anciens signa-

ient |ilusicurs fleuves qui charriaient des

paillettes d'or, dans les(|ucls maintenant on
n'en trouve jilus que très-peu, ou même pas

du tout. Je me contenterai de citer le Pactole

dans l'Asie Mineure, le Tage en Espagne, le

1V> en Ilalio, le Gange dans l'Inde; on pour-

rait en nommer beaucoup d'autres encore

La recherche de l'or dans l'Inde mérite

(pi'iin s'v arrête à cause des diverses fables

auxquelles elle a donné lieu. Telle est celle

de ces fourmis d'une grosseur moyenne entre

lu chien et le renard, ([ui fouillaient l'or;

(.">!),'>) SnuBON, Ceogr., oïl. Cas., 17(>o, p.

AfTiKN, f). n. M., cl. Scjiwci;:!!, !. 1", |>. T

'^\•^
,

(.VJG) niOD., BM. Im.1., 1. n, c. :,o.
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elles liabitaicnt sous la lerrc, pous.^aiciit au
dehors des aïonticulcs de sable de la nature

(le l'or, //3J<riTtf, qu'on recueillait lors(|ue

l'excès de la chaleur avait forcé les l'ouruiis

de se caclier dans leurs retraites. Tel est le

récit d'Hérodote, qui place la demeure de ces

fourrais vers la ville do Kaspati/rus dans la

contrée de Paktijsca (1. m, c. lOii) ; dans un
autre passage (I. m, c. 16), il parle d'une
grande quantité d'or venant du nord de l'Eu-

rope, (jueles Aiiniaspes, peuples de cyclopes,

enlevaient aux grillons ; Vauleur grec ajoute

immédiatement qu'il ne croit point à I exis-

tence des cyclopes. Ctésias, au contraire,

parle de montagnes dans l'Inde, oii l'or était

gardé par des griffons, oiseaux h ({uatre

pieds avec des plumes noires et la ^ov^c
rouge. Les fal)les passent rapidement d'un

iiays dans un autre. !\Ioorcrol"t a vu dans le

*etit Thibet (597), les mineurs et orpailleurs

qui ont probalilement donné lieu à la fable

des fourmis dont parle Hérodote (398).

L'or se trouve non-seulement à l'état natif

en pépites , mais il est encore disséuiiné

dans la gangue en parcelles si ténues, ((u'on

ne peut les en séparer que par la fusion. Ce
moyen d'extraire l'or est beaucoup posté-

rieur au tem|)S où il se trouvait en masses.
Il sujjpose la connaissance des autres métaux.
Karslen nous a donné une histoire critique

du travail des métaux et de lec.rs minerais
en général ; elle est si exacte qua je n'hésite

l)as à la suivre sans m'en écarter (599). Bien
(|ue les écrivains n'eussent point de con-
naissances bien jirofdudes des 0[)érations

métallurgi(]ues , et qu'ils manquent de pré-

rocliers. On le renconire pourtant aussi à

l'état natif et |inrfi)is en masses assez fortcjs

pour qu'il ait pu lixer l'alleniion des hom-
mes. Souvent les liions viennent cfUeurer la

surface de la terre, de sorte (pa'il n'était pas
nécessaire, ]iour le trouver, de faire des
fouilles bien profondes. La relation de la

manière dont furent découvertes dans l'Amé-

rii]uc méridionale les mines d'argent, peut
nous apprendre comment les hommes arri-

vèrent à reconnaître le minerai d'argent. La
min(;de Polosi, qui nous fournil encore (je

l'argent natif en masse, s'élève, dit d'Acosta,

connue une crête au-dessus de la montagne,
sur une longueur de 103 pieds, une largeur

de 13, et sur environ 9 pieds de haut (la

hauteur d'une lance). En 1715, on découvrit

au rén.u, sur la montagne de Ucuntaga ,

une guuide masse semblable à une gangue
de lilon , c'était de l'argent natif, d'un titre

lro£-é!evé (GOO). La rencontre fréijuente de
l'a^Kcnt natif et les circonstances dans les-

quelles il se trouve ont probablement con-
duit à l'art de la coupellation. Les gisements
d"ar.;era natif fu;eni jiromptenient éi)uisés ,

c«f il ne se présente dans l'intérieur des
liions que par nids ; il fallut donc chercher à
foudre le nnuerai [>our en obtenir le métal.
L'aj-fa'ent se trouve souvent uni au plomb
sulfuré. Si on ex[)0se pendant longtemps à
!'ai:ti(.in du feu un sulfure de [ilomb argenti-

fère, !o soufre se dégage, le plomb se change
en litharge ou s'oxyde, et si l'opération a

(té jifolongée pcmlant un tenqts sufllsant

,

on Imit |iai obtenir des grains d'un argent
d'une pureté passable. On l'ut donc conduit

cision dans leurs descriptions, on est ccpen- à ajouter au minerai du pbunb sidfuré , do
dant étonné de voir les jirogrès que ce genre • ' '

d'industrie avait faits chez eux, et les pro-
cédés qu'ils connaissaient sont encore ceux
«ujouril'hui employés, sauf des améliorations
im|»ortantes. L'amalgamation en grand, seule,
est un procédé enlièrement neuf, cep.endant
les anciens connaissaient la dorure à l'aide

du feu.

Ces quatre âges allégoriques du mondis
qu'on expli(pie toujours dans un sens uni-

ra!, pourraient bien aussi s'expliquer dans
un sens physiipie. L'âge d'or serait celui

dans le([uel ce métal seul était connu; vient

ensuite dans son temps l'Age d'argent, puis
l'Age de cuivre, enlin l'âge de fer, selon l'or-

dre de leur découverte.
L'arf/ent n'est ]»oint répandu d'une ma-

nière aussi générale que l'or, il n'est point
disséminé dans les plaines, il ne se trouve
))ùint comme le premier sur les bords des
ileuves et des ruisseaux, on ne le trouve
(ju'en liions, c'est-à-dire dans les fentes des

(.^97) Asiat. researclt., v. XII, p. i~>S.

(.Ï98) Dans la collection des Mémuiii'n du comte île

Vi/(//i'i)H, llclmsl., 1810, u'- |)., p. ^(iT, on imiivc

lin niénioiiv sur les l'oiinnis fonillaiil l'oi'. L'aulciif

noil (|ii'il existe!, dans la désert de Coiji, des l'onil-

l(>urs (l'or ; mais ce désert est trop éloiiçné de Caspa-
tiiriis (aiijonrd'liui Caclieniiru ou dans le voisinai;!').

Il cioit qu'inic cspi'rc de chien , le ciinis Corser, a

donné lieu à la faille des fourmis. H aurait pu iiiiii-

i[ncT tout autre animal. I! croit que c'est une: ruse

la litharge ou du plondi alliné. 'Telle est sans
doute l'origine de la mélallurgie chez les

anciens et les modernes. L'art de la fusion,
(jui est une découverte fort ancieime, sup-
pose toujours une obsi'rvation atleiilivc de
la nature.

Les mines d'argent du mont Laurion
dans l'Attii^uc étaient célèbres dans l'anti -

([uité. Le mont Laurion forme une ligne pa-

rallèle au mont Hyuiette , exactement à son
opl)osite vers l'est ; ce|iendant i! n'est point

aussi élevé, sa hauteur est de 3,000 pieds

au-dessus du niveau de la mer. Vers la

mer , la montagne s'abaisse subitement ,

et c'est sans doute dans cet endroit (pi'é-

taient les excavations; enliii elle se termine
jiar le promontoire de Sunium. La monta-
gne entière est formée de gindss etde schiste

micacé, avec dos couches puissantes de cal-

caire saccliaroide, comme on en trouve sou-
vent dans les montagnes couqiosées de gneiss

et de granit. La surface de la montagne est

de la polili(|uc qui a imaginé ces contes pour éloi-

gner reiinenii do ces conlri-es , sans doute les mi-

iiisues qui les faisaient insérer dans la gazelle du

(léseil de (Inlii. L'aulenr prouve (|u"il n'a pas la

nioindiH^ (Minnaissance en arcliéolo'iie.

(."i!!!)) Sfisli'in (ter Melnllurgic, von (l.-F.-B. Kau-
sii.N, C part., p. 17 el suiv.

((iOO) Voijuin' (lit l'i'roii, par .\ntoinu lUi Ui.lo.v,

t. \', p. i>i';i;' I. u, p. 19';..
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pierreuse et an.le, couverte (;à et là de pins
juariliines , particulièrement dans la partie
inférieure, car la partie su[iérieure produit
le cliêne à kermès {quernts coccifcra) et le

lentisque (pisincin leitliscus] ; ce dernier
arbrisseau est l'espèce dominante. Ces pins
et ces arbustes fournirent aux anciens io

charbon qui leur était nécessaire pour le

travail du minerai. Bockh nous adonné(GOI)
une savante dissertation sur les mines du
mont I.aurion, à lai[uellc il a ajouté les rap-
]ior;s sialisiiijues élaborés avec beaucoup de
soin. Comnui il n'avait aucune connaissance

donne encore de la malacliile , et l'on sait

([ue le enivre de cette île était en ré|iutation

(liez les anciens, et que, suivant Pline (///s/.

nat., 1. xxxiv, c. -20), il était ductile. Dans le

ii'éme [lassage il nonuue le cuivre cassant
raldarium. On ne saurait révo(]uer en doute
la connaissance que les anciens curent du
laiton, ils le nommaient oMr-/(7(a/fu/«. Comiitie

Pline est le seul auteur de l'antiquité qui
liarledii travail du cuivre, on doit compren-
dre qu'il règne sur celte matière une grande
obscurité ; ce (jue dit Gallien est peu impor-
tant, et Dioscoride s'est occupé des métau\

en métallurgie, la partie de son ouvrage qui jilutùt sous le point de vue industriel que
en traite n est point satisfaisante. Ce n'est sous celui de la métallurgie proprement
j)o:nt ici le lieu de nous occuper de ce sujet, dite. Il est très-probable que l'art de la fu-
mais lorsqu'il ajoute que les opérations de sion des métaux prit naissance en Egyj)te,
la coupellation étaient incomplètes chez les et que c'est de là (pi'il vint en Grèce , mais
anciens, parce qu'on ne savait point séparer l'allinage du cuivre put être importé de
l'argent du plomb, quand il y était en petite bonne heure dans l'île de Chypre où il était

quantité , il cherche à nous faire croire très-ancien. Pline dit que les Cypriotes fu
qu'aujourd'hui il en est de môme . encore
assez souvent

, parce qu'on re|irend les an-
ciens résidus des exiiloitations pour en ex-
traire l'argent qui a pu y rester. A Ueich-
stein en Silésie, on s'est remisa traiter de
nouveau les anciens résidus à cause de l'or

qu'ils [iouvaient contenir, mais on a iini par
trouver que le bénéfice ne couvrait pas la

dépense. C'est moins l'imperfection de l'art

qu'il faut accuser que l'inexactitude du récit

des écrivains , (jui probablement n'étaient
]io'nt assez initiés dans les secrets de la mé-
tallurgie, puisque ce sont les niémes jirocé-

dés que les leurs que nous employons encore
maintenant (()n-2). Becliman a môme démon

ent les premiers (jui connurent le travail

du cuivre , mais cette assertion n'est point
vraisenddable.
Le cuivre était le métal que dans l'anti-

quité on employait de préférence ])our la

confection des armes. Les poésies d'Homère
nous en donnent une preuve si palpajjle ,

que souvent le mot x^^^or (cuivre) est le

synonyme poétique d'armes. Le fer (aiSnooi)

est rarement employé, si ce n'est comme
ornement ou ]iour la confection d'une partie

ilistincte de l'arme. Lorsque Vulcain veut
forger des armes pour Achille , il emploie le

cuivre, l'or, l'argent et l'étain; il n'est point
question de fer (//., xviu, i60). Hérodote

tré que le départ de l'argent par le moyen du dit en termes bien clairs que les Ioniens et

mercure était un })rocédé bien connu des
ancitns (603).

Le cuivre se trouve aussi h l'état natifdans
ces terrains (pic Pline (pialille de vierges ,

parce qu'on ii'en a encore extrait aucun
métal. On le trouve dans les deux Améri-
ques. Dans la collection ininéralogi(pie de
Lisbonne , ou voit une masse consitléralde
de cuivre nalif, et souvent les voyageurs en
mentionnent de p.ireilles. Frezier cite une
masse de cuivre natif de 130 quintaux; mais
le cuivre à cet état est bien plus rare que
l'or et_ Targenl. Ce fut le troisième métal
dont l'homme fit la découverte ; aussi le

troisième âge du monde porte-t-il son nom.
L'usage du cuivre no put se répandre qu'a-
près qu'on eut trouvé les moyens de fondre
les métaux. L'oxyde vert qui s'attache au
cuivre indi(]ue (pi'on |ieul tirer du cuivre
de la malachite ; (pie pour y parvenir il suflit

de la fondre avec du cliari)on. Il est proba-
ble (pie ce fut de ce minerai que les anciens
tirèrent d'abord leur cuivre, car ils en fai-

saient un fréipient usage , et que le métal
«pii vient d'un minerai sulfuré ne perd [las

facilement sa (pialité aigre. L'île de Chypre

les Cariens avaient des armes de cuivre, que
les Egyptiens au contraire ,

plus avancés
dans l'art de travailler les métaux, ne por-

taient ([ue des armes def(;r (1. ii, c. 132). Eu
parlant des Massagètes (1. i, c. "213) il dit

que leurs armes étaient seulement en or ou
en cuivre, par conséi]uent qu'ils n'en avaient

point en argent ni en fer. Les poésies d'Hé-

siode ne parlent que du fer et des armes en
fer. Les Vandales n'emphjyaient que du cui-

vre dans la fabrication de leurs armes, jamais
dans leurs tombeaux on ne trouve d'armes en
fer. Les Allemands iiaraissent aussi s'être

servis (irincipalement d'armures en cuivre.

On ne trouve que des armes et des boucliers

d'airain dans le lieu où Conrad Gessner,dans
son livre sur les métaux (n. 12), place le

cliam|i de la bataille qui se livra entre l'em-

pereur Henri V et le duc Lotliaire de Saxe;
il en est de même auprès de Beichlingen ,

que l'empereur Henri IV prit d'assaut sur le

mar, j;raf de Thuringe et de Melz. Partout

on remarque que l'emploi du cuivre a pré-

célé l'usage du fer.

IVIais le "cuivre, lorsqu'il est juir et sans

mélange, n'a [loint assez de consistance

(fini) .\hhi,i„ll. ,1. nfilin Miiidem (1er ^yisscncll.,

f. isii .1 isi.-, ; iii,i. piiii. K., s. s:;.

(liOi) l\;irsli-ii :i t:iil (HH'l(]iii's iiliSMV.-Uicns crili-

(IMCS Irès-iniércss.Tiitos sur le iiitiiimiir de lîôrMi.

Ia' iicit licliijsnw, ('ii![>!oy(> p^r Pline ( Y. Kahsils,

p. M)), (jiii viciil (In j;rcc Dym, tirer, s'appli ;»«

sans .Tnciiii iloiilr ;> la filliarije, que dans les opéia-

lions do roupellarKiii (m obtient dans le» fouiiieauv

d'allinacje.

('i(»3)' Ccschii-hU' (le F.rfindiuujai, lli. i, S. U
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|.(i;ir i'airo un.; anno ; il s'oxyde aus.si troji

l'aiili'uiL'iit, et, i)our lui ilounor les qualités

(jui lui u)au([uaieut, on le mêlait avec Vétain.

Suivant les observations de Klaproth et d'au-

tres, on trouve de l'étain dans tous les ob-

jets en cuivre qu'on retire des tombeaux des

Vandales. Habituellement aussi le (aiivre

entre dans la composition du bronze des an-

ciens. Un fait remarquable, c'est que (lôbcl

a trouvé par l'analyse chimique d'une pointe

de flèche tirée d'un tombeau égyptien, 78

pour 100 de cuivre et 22 d'étain ((iOV) ; mais

comme du temjis d'Hérodote les Ej,yi)tiens

se servaient tl'araies en fer, cette pointe de

llùche devait venir d'une époque plus an-

cienne ou bien d'un ennemi vaincu. L'elain

fut très-connu dans l'antiquité (iiOo), et ce

ipic les (Irocs ap|)elaient ao-(rtr£,(iof était l'é-

tain. Quan:l Vulcain veut forcer les armes
d'Achille, il môle le cuivre, l'or, l'ar^'ent et

l'étain. (//., xviii , 47i.) Les armures des

jambes (oc»-e(r) étaient en étain (Jbid., v.G12).

Il est très-vraisemblable que c'est des In-

diens que la connaissance de l'étain est

venue aux anciens ;
peut-être était-ce d'eux

qu'ils le recevaient en effet. Kastira est le

nom de l'étain. Ce métal se trouve aus Indes

orientales, et même l'étain de Malacca est le

meilleur et le plus pur que l'on connaisse;

mais c'était des îles Cassitériques, peut-être

l'Aufjleterro, que, dans une haute antiquité,

on tu-ait l'étain. Je no connais p,i8, disait

Hérodote, les îles Cassitériques (1. m, c. 115),

et jamais je n'ai pu apprendre, de la bouche
d'un témoin oculairela disposition de la mer
à la partie la plus extrême de l'Europe, quel-

que soin que j'aie apporté à prendre des in-

formations. C'est (le l'extrémité la plus re-

culée de l'Europe que nous vient l'étain et

Icsuccin (electram, thy.Tpo'j). Plus tard ce com-
merce a dû cesser, car Pline (1. xxxiv, c. 16)

ne |iaile [)oint d'échange; ildit, au contraire,

qu'il n'est [)oint vrai que l'étain soit jamais
venu des iles de la mer Atlantique; puis il

ajoute im:uéiiiatcment : Il est maintenant
prouvé qu'il se trouve dans la Galice et la

Lusitanie. Dans des temps plus rapprochés

on lirait du minerai d'étain près de Viseou

,

dans la province do Beira, en Portugal; l'on

voit môme encore les traces qui rappellent

l'exploitation d'une mine d'étain vers un lieu

qu'on a|)pello Buraço de slano (trou de l'é-

tain). Pline donne une description exacte

du minerai de l'étain : il dit qu'il se présente

sous la forme de pierres noires, arrondies,

qui sont aussi pesantes cfue l'or (1. cccxli,

c. 10). En l'éalité, leur pesanteur n'égale

))oint celle de l'or, mais elle est assez con-
sidéralde pour fixer l'attention et détermi-
ner h les soumettre h l'exiiérienee de la fu-

sion. Beckmann, dans son Histoire des dé-

couvertes (IV, 321), cherche à établir que le

xxa^tzificç des Grecs n'est point notre étain,
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m.iis il ne connaissait point un grand mim-
iire d'ar^umenls (jui sont décisifs contre lui.

Il est vrai i,ue sluiinum, au moins, dans
Pline, u'in.li({ue point notre élairi, car il a
toujours soin de traduire zctoo-iTecoy p^ar

pluinhum album ou caitdidutti, tandis (jue
plumbuin niyrum est le plomb lui-môuie.
lîcckmann pense que stannum était chez les

anciens le nom de cette sujjstance scoriacé.;

impui'e, qui commence à couler dans la fu-
sion des métaux, et qu'on appelle en ternie

de l'art travail de fonderie [Werli ouf deii

Hiiizen). Pline dit bien ])récisément (pui la

matière qui coule la première quanl on pro-
cè.le à la fusion d'un métal est le stannum,
que l'argent vient ensuite, et que ce qui
reste dans le creuset est galœna, qui, sou-
mise à une seconde fusion, sans doute en y
ajoutant du charbon, donne du plomb. Ce-
pendant le mot stannum dut être usité jiour

indiquer l'étain ou bien un mélange métal-
lique brillant, car Pline dit aussi ([ue c'est

avec l'étain [stannum) qu'on fait les meil-
leurs miroirs; cependant, aujourd'hui, cba-
i[ue femme de chambre veut avoir un mi-
roir en argent. Tandis i|u"au contraire ce
qu'on nomme MienV- est un mélange métalli-
que terne et noir, et que rien n'est moins
convenable que cette substance pour faire
des miroirs.

Une preuve évidente que les anciens con-
nurent le plomb, c'est qu'ils l'employaient
dans le travail métallurgique de l'argent.

Bohlen fait dériver le mot grec fio'/tôoos ou
jj.'ù.'.'a; du moc hindoustaiii malca, ipii si-

f^ivSis. plomb ; il le rattache au nom du la

l'i'ovince Malva, en sanscrit Malava, dans
laquelle le plomb est abondant. Ici donc en-
core se rencontre un point d'archéologie au-
quel se rattache bien positivemen't le nom de
l'Inde.

Le fer est le métal le moins facile h ex-
traire de sa gangue. Si on traite le mineiai
avec une quantité sufllsanle de cliarbon
{louv le convertir en fer, il jaraît alors mêlé
de charbon, et il ressemble à une masse mé-
tallique fusible et cassante. On l'expose de
nouvCHuaufeu du fourneau pour brûler une
]>etite partie du charbon et le rendre ductile

et malléable; mais cette ductilité est faible,

et il Unit par cesser d'être fusible. Cepen-
dant, au moyen de l'opération qu'on appelle
afjinagr, on jieut, de prime abord, rendi'c lo

it'c Hi;iliéable. Cette opération consiste à
faire fondre le minerai dans un bas fourneau,
avec une petite quantité de charbon; les

scories s'échappent, et le raétal reste au fond,
sous forme d'une masse lualléalde. Par ce
dernier procédé on obtient du unneiui une
quantité de métal moindre que celle (pi'on

ojjtient par les autres; mais c'est le plus sim-
ple et celui, sans doute, jiar le(]uel com-
uiença le travail du fer. Cependant, le prc»-

((iOl) Vuij. Sr.iiwEir.EK SEiuhi.s , Jcinbuch d'jr

Clwmie nnd Pliysik, lli. xxx, s. {'IL

(OO.'i) La Jiiljle paile trois fois de l'étain et du

l>lo:iib. La preiiiièio (.\ambres, xxxi, 22) , loisiiue

Moïse oitlonne de purifier le biiliii fait sur les .Ma-

(!i:iiiiles, cl deux fois dans Ezé;Iiiel. Le flus ini-

pmlaiit dn ces passages est celui (pii coniinil Ténu-
iiiér.ilion ries olijetr. de conimeree de Tyi , ,tu nom-
bre desquels est indiqué l'étain et le p'iondi qu'aj.-

IHirlaicnt les Carthaginois. (Ezccli., xxvii, 12.)
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niier procédé était connu des nncieiis, car

un iiâssajse d'ArisIolo cxjilicjue le iirocédé

avec beaucoup do procisiou. Ils savaient

aussi faire une ditrérenic entre l'acier et le

fer; ils n'ignoraient point que le fer ac-

([uiert de la dureté par un refroidissement
subit dans un liquide froid. C'est dans l'Inde

((u'il faut clierclierle commencement du tra-

vail du fer. Dans ces derniers temps, nous
avons acquis la connaissance de l'existence,

dans cette contrée, d'un acier d'une qualité

supérieure (le wootz), et Gallien nous ap-
jirciid que l'on connaissait, de son ternies,

la dureté de l'acier indien et sa fraj,ililé. Je

renvoie, pour ce s\ijet, à l'ouvra-çe de Kers-
ten (GO(î), que j'ai déj<i (dté, et tlans lequel

se trouvent des recherches faites avec beau-
coup de jirécision et par un homme qui con-
naissait bien son sujet.

Nous voyons encore dans le môme écrivain

quelle était la connaissance que les anciens
avaient du mercure. Ils l'obtenaient au
moyen d'une distillation fort inconqilète;

voilh le seul document qui nous reste sur ce

sujet, soit chez les Grecs, soit chez les Ilo-

niains. Leur mercure leur servait dans la

tlorure.

Telles étaient les sept substances métalli-

([ues connues des anciens. Le zinc n'était

connu, chez eux, que comme une ''gangue

de minerai ou coiume cette substance miné-
rale qui, dans la fonle des métaux, s'attache

aux parois du fourneau comme une scorie

impure; dans ciMlernier état, ils l'employsient

en médecine. Ils connaissaient aussi yarsenic

en combinaison avec le souffre, sous le nom
d'arsenic soufré. Le co&a/< colorait leur verre

en bleu, comme l'a démontré H. Davy, dans
l'analyse des couleurs antiques. Ils faliri-

quaient du verre avec Yaxtimoine natif el le

manganèse.
MEXICAINS. — Dans beaucoup de parties

du monde on trouve tles réj,ions tr^s-élevées,

où le climat, le sol et toutes les productions

de la terre diffèrent considérablement du
sol, du climat et des productions des basses
régions adjacentes ; mais n\ille jiart nous
n'observons de contraste aussi frappant dans
toutes les formes de la nature organique et

inorganiiiue , que lorsque nous comparons
les hautes plaines de l'Analiuac avec les

parties basses de l'Amérique inleriropicale.

La chaîne de la Cordillère qui, au Pérou
est divisée en plusieurs chaînons parallèles

comprenant enti-e eux de larges vallées

,

devient , clans la latitude du l\lexi(]ue , un
massif serré de monlagnes qui forment un
grauil plateau , sur !a surface duquel sont

dis|)ersés des pics de 16,000 et 17,700 pieds

de hauteur. Toute la l'égion haule du Mexi-
<[ue se divise en quatre bassins, ou, si l'on

veut, en ([uatre vallées à fond plat qui diffè-

rent les unes des autres par 'les caractères

géograiiliitiues et par les proiluclions natu-
relles. La première , (|ui coiiqir'end ce (pi'on

nomme, assez md à |)roi)OS [leut-èlre , la

vallée de Toluca , est élevée de 8,530 pieds

(000) Si/.s/t-H! lier McldUuiijir, 1. tli., s. 05, de.

nu-dessus du niveau chsla mer ; la vallée do
Tcnochliilaii, la seconde, où était la capitale
de Monléanua , csl élevée de 7,-'i.G0 pieds;
celle d'Aclopan, la troisième, l'est de 6,353;
et la quatrième , ai)pelée vallée de Istla , de
3,343. Les rochers et les montagnes de l'Ana-
buac ont la forme de vieilles tours , de bas-
tions , de cônes et de pyramides. Plusieurs
grands lacs , tels que celui de Tezcuco , de
Cliristobal et de Clialco, s'étendent k sa sur-
face dont ils occupent presque le quart. Dans
les |)laines dénuées d'arbres , des cactus de
dilïcrentes formes , le maguey à feuilles

]ii(iuantes ( ou agave
) , et o'autres plantes

étranges d'aspect couvrent le sol où errent
le chien muet et le loup chauve du Mexique,
le xoloilzcuintli et divers reptiles sauriens.
Dans ce jiays où le cours des saisons n'amène
ni un hiver ni un été proprement dits, et où
le climat n'est ni celui de la zone torride ni
celui de la zone tempérée, les conquérants
espagnols trouvèrent un peuple (jui n'avait

lui-môme ni la grossière simplicité de la vie
sauvage ni la douceur des mœurs qu'amène
partout ailleurs la civilisation ; un peuple qui
réunissait, à des connaissances assez étendues
et à beaucoup d'habileté dans la pratique (le

difi'érents arts utiles et agréables, l'insatiable

ci'uauté des barbares les jilus féroces. Les
Aztèques étaient d'intelligents et laborieux
agriculteurs ; ils avaient non-seulement l'art

d'exploiter les mines et de préparer pour
divers usages les métaux que recelait leur
sol , mais encore celui de monter les pierres
précieuses , et ils exécutaient des ouvrages
dontlai)crfection était, h ce que nous apprend
Clavigero , un sujet d'aslmiration pour les

ouvriers européens : halnles architectes, ils

avaient construit des monuments splen-
didos, (jui pouvaient rivaliser avec ceux de
l'Egypte ; entin , s'ils n'étaient i)as encore
complètement en jossession de cette admi-
rable découverte , la plus grantle de celles

qu'il a été donné aux hommes de faire

,

découverte qu'ils n'ont pu faire peut-être
qu'une seule fois et sous les ausj)ices les

jilus favorables (celle île représenter par des
signes les sons articulés de la voix

) , ils en
sentaient du moins la nécessité , ils y aspi-
raient depuis longtemps, et ils avaient ima-
giné une méthode graiihique pour conserver
le souvenir des événemcnls et transmettre
aux générations suivantes les traits saillants

de leur histoire.

Les Mexicains étaient même très-avancés
dans les sciences , et ils avaient une année
solaire avec un système d'intercalations fondé
sur le même principe que celui du calendrier
romain. Il jiaratt qu'ils étaient sous l'inllucnce

d'un sentiment de religion très-profond, quoi-
que singulièrement perverti. Ils avaient un
ordre de prêtres dont la vie était consacrée à la

]irati(ïuedes rites d'un cérémonial imposant,
des jiomnes splendides , des jirocessions en
l'honneur des dieux auxquels ils offraient

des sacrilices de la j?lus elTrayante cruauté ,

sacrilices inspii'és, a ce qu'il semble, ] ar ce
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sontinu'iit si général iiarmi les liommes do

la nécessité d'une expiation. Les relations

(juo nous ont laissées les conquistadores sont

à peine suffisantes pour nous donner une
idée un peu précise de leur état social ;

luais, d'après ce que nous en pouvons savoir,

il paraît , comme nous l'avons dit , que la

culture des arts n'avait amené chez les Aztè-
ques civilisés aucune amélioration morale,
n'avait apporté aucune modilication à cette

sombre cruauté qui paraît commune à tou-

tes les tribus indigènes du nouveau monde.
Leurs dieux n'ont point d'atlriiiuts de clé-

mence ou de miséricorde ; ce sont des
démons, des vengeurs impitoyables du crime,

les noires créations d'une mauvaise cons-
cience.

On sait que les Mexicains prétendaient
avoir des annales d'une très-haute antiquité.

Ces annales étaient tracées dans des peintu-
res historiques dont l'explication tradition-

nelle fut donnée oralement par des indigènes
mexicains à quelques-uns de leurs vain-

queurs et à des ecclésiastiques espagnols et

italiens. Ilsavaient aussi des calendriers dans
lesquels la notation des temps remontait fort

loin, et où se trouvaient indiquées les princi-

pales éjwques de leur histoire (607). L'au-
th(>nticité de ces documents et la légitimité

lies interprétations qu'on en a données
auraient besoin d'être soumises à une criti-

que plus sévère que celle qu'on a apportée
jusqu'ici à leur examen ; cependant l'abbé

Clavigero , le professeur Vater et M. de
Huuiboldt les ont considérées comme dignes
de (.'onfianee. Quoique la partie la j)lus

ancienne des légendes que ces hiéroglyjihes

ont conservée soit évidemment mythique, ils

continueront à tenir leur place dans les

archives des nations , et, comme ils forment
pour le nouveau monde les seules annales
des temps passés, ils devront être l'objet des
études de tous ceux qui voudront pénétrer
un peu profondément dans son histoire.

Les principaux événements que retracent

CCS peintures se rattachent aux migrations
de trois nations qui , partie de régions éloi-

gnées du nord-ouest, arrivèrent successive-

ment dans l'Anahuac. Ces nations étaient les

Tollèiiues , les Cbichimecas , et , enfin , les

Mahuat'lacas divisés en sept tribus différen-

tes , dont une était celle des Aztèques ou
Mexicains proprement dits.

Le pays d'où sortirent les Toltèques se

nommait Huchuetlapallan. C'est de là qu'ils

commencèrent leur marche, dans l'année .^'i-i

de notre ère , époque la plus ancienne dans
Vliistoirc du nouveau monde. Ils arrivèrent
et Tollatitzinco , dans le pays d'Anahuac, en
G'i8 , et à Tula eu CTO. Sous le règne du roi

loltèque Ixtlicuechahuac, en 708, l'astrolo-

gue Hueniatzin composa le Livre divin , ou

(007) Voij. la magnifique roUertion de pcinUires

liisloriqucs des Mexicains, publiée par lord Kings-

Lurg.
((iu.S) Parmi les restes les jiliis inlércssaiiis et

prolialileiiiciil les plus autlienli(|ues de la lilléialure

lie celte singulière lace , se liouvcnl les liynuies

composées par Né7,aliualtojoil, loi de Tezcuco, eu

Teo-.\moxtli, qui contenait en hiéroglyphes

leur histoire, leurs lois , leurs calendriers

et leur mythologie. Los Toltèques pas-

sent pour avoir construit la pyramide te
Cholula sur le modèle de la pyramide do
Teotihuacan. On suppose cjue ce sont Ih

les deux pyramides les plus anciennes

du nouveau monde. Siguenza croyait que
c'était l'œuvre des Olmecas , habitants plus

anciens et appartenant à une race diffé-

rente de celle des Toltèques. Ce fut sous la

dynastie tollèque , ou même plus ancienne-
ment, ipi'aiiparut le bouddah mexicain,
Quetzalcohuatl , homme blanc, à longue
barbe, qui était accompagné d'étrangers por-
tant des vêtements noirs. Grand prêtre de
Tula, il fonda des cérémonies religieuses, et

resta investi de la puissance ecclésiasti(iue ,

tandis que l'autorité séculière fut le partage

de son frère Huemac : avec eux commença
ainsi une double dynastie comparable h celle

des Dairis, ou empereurs temporels et spiri-

tuels du Japon. La peste détruisit les Toltè-

ques en 1051. Ils émigrèrent vers le sud,
mais quelques-uns restèrent à Tula.

Les Chichimecas , peuple liarliare sorti de
l'Arnaquemecan , pays dont la position est

ignorée, arrivèrent au Mexique en 1070. La
migration des Nahuatlacas , ou des sept tri-

bus, eut lieu bientôt après. Ces tribus élaient

les SoiOiimilcas , les Chalcas, les Tepanecas,
l'es Acolbuas, les Tlahuicas, les Tlascaltecas,

ou Teo-chichimecas , et les Aztèques ou
Mexicains ; tous, ainsi que les Chichimecas,
j)arl»ient la même langue que les Toltèques.

Ils étaient sortis en 10G4 , ou, selon une
autre version, en IIGO, d'un pays situé fort

loin au nord, et qu'ils désignent sous ie nom
d'Aztlan. Les Aztèques se séparèrent des
autres peuples , et, en 1323, ils l)Atirent la

ville de Tenochtitlan, l'ancien Mexico, sur
les bords du lac Texcuco (608).

Telle est en abrégé l'histoire de l'ancienne

race mexicaine, celle qu'on dit être figurée

dans les peintures historiques dont les con-
quérants espagnols obtinrent la possession

,

avec une interprétation qu'ils considérèrent

alors comme exacte. Quoiqu'on puisse éle-

ver des doutes relativemiHit à ce dernier
jioint , en ce qui concerne les détails, on
sendile du moins autorisé à admettre le fait

priucijial, savoir: que les peuples de race

mexicaine (car les Toltèques , les Aztèques
et les autres nations mentionnées ci-dessus

ne formaient qu'une seule race, puisqu'elles

parlaient toutes la même langue) élaient

arrivés, d'un pays situé quelque part vers

le nord, sur le plateau central (le l'Anahuac,

et (|ue leurs migrations avaient été succes-

sives et avaient continué jiendant plu-

sieurs siècles, à une épocjue antérieure à la

découverte de l'Amérique.

riioiitieur de l'Elrc suprême, et son élégie sur l'in-

slabililé des grandeurs humaines prouvée par la

desliiiée du lyran Tézozomoé. Ces poésies ont clé

iradulles en espagnol par le neveu de ce roi, qui fut

liapiisé sous le nom de Ferdinand d'Alva lillilxo-

eliill.
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Los poilrails îles anciens AzlèipifS , ainsi

quo le remarque M. de HuihIjoIiII, et les tl-

gurcs de (luelqucs-uiies de leurs divinités,

sont remar([uahles par la déju-ession du
front, d'oii résulte la i)etitesse de l'anyilc fa-

cial ; c'est une forme qui paraît avoir ap-

iiartenu au beau idéal de la raie, et quo
beaucoup de nations américaines ont clier-

clii à imiter au moyen d'une compression
arliCicielle de la tète. Les traits caractéi'isti-

(jues des Mexicains de notre temps sont

donnés par Clavigero dans les termes sui-

vants :

« Les qualités physiques et morales des
Mexicains, leur caractère, leurs dispositions

étaient les mômes que ceux des Acolhua-
cans, des Tejianecans, des Tlascalans et d'au-

tres nations, sans autre diilerence que celle

qui résultait de leur différent mode d'édu-
cation.

« Les Mexicains sont assez grands, et leur

taille est en général plutôt au-dessus qu'au-
dessous de la moyenne; ils sont bien pro-

I)ortionnés dans tous leurs membres; ils

ont le front étroit, les yeux noirs, les dents

blanches, bien enchâssées et régulières, les

cheveux épais, rudes, noirs et brillants, la

barbe rare; généralement ils n'ont pas de
poils sur les jambes, les cuisses et les Jjias ;

leur peau est de couleur olive.

« Il n'y a peut-être ])as une nation sur la

terre chez laquelle on trouve moins de per-

sonnes contrefaites; et il serait plus dilii-

cile de trouver un bossu , un boiteux ou un
louche dans mille Mexicains que dans cent

individus de toute autre nation. Parmi les

jeunes femmes de Mexico on en voit beau-
coup qui sont très-belles et qui ont le teint

fort clair, et ce qui rend cette beauté encore
plus attrayante, c'est ([u'elle est jointe ha-
bituellement à une expression de douceur
dans la physionomie et à beaucoup de mo-
destie dans les manières.

« Les sens des Mexicains sont très-bons ,

et surtout celui de la vue qu'ils conservent
dans toute sa force jusqu'à l'âge le plus
avancé. Leur esprit est au tond le même,
sous tous les rapports, fiue celui des autres
enfants d'Adam , et doués des mêmes facul-

tés; de sorte que les Européens ne se mon-
trèrent réellement jamais moins raisonna-

bles que lors(iu'ils s'avisèrent de mettre en
([uestion la raison des Américains. Beau-
coup de personnes accordent aux Mexicains
un grand talent d'imilation, mais elles leur

refusent le génie d'invention : c'est une er-

reur vulgaire ([ui est contredite parl'histoirc

ancienne de ce peuple. >-

llabilanls (tburlçjcncs du Mexique et d'au-
tres parlieii de VAmérique eeiilrule. — Nous
avons vu que les Aztèques ou Mexicains, de
môme que leurs prédécesseurs les ïoltèques,
étaient étrangers dans l'Anabuac, où ils ar-

livèrent par le nord, et ([ue la y)i'cudère do
leurs bamles entra, h ce (pie l'on suppose",

ilans U' .Mexique vers l'an (iiO de l'ère chi'é-

lienne; avant cette épociue, le [ilateau d'A-
naliuac avait été habité par diverses races
dont quelques-unes avaient un certain de-

gré de civilisatiiin, et p(issé.laient (juolques
arts, tandis (jue d'autres nous sont repré-
sentées comme tout à fait barliares. Les pre-
mières se répandirent au loin dans l'Amé-
rique centrale , ainsi que le prouvent les

monuments splendides de Palenipie et ceux
de plusieurs autres localités qu'a tiécrits ré-
cemment M. Stephens. Parmi les plus an-
ciennes tribus , Clavigero et Humboldt ci-

tent les Olmecas que IJoturini, un des grands
collecteurs d'antiquités mexicaines, suppose
avoir peuplé les Antilles et l'Amérique du
Sud. On est certain du moins qu'ils ont
étendu leurs migrations jusqu'à Léon de Ni-
caragua. Les Olmecas partagèrent le sol du
Mexique avec les Xicalancas, les Coras, les

'l'epanecas , les Tarascas , les Mixtecas, les

Tzapotecas et les Othomis
Les Othomis et les ïotonaques étaient

deux races barbares qui habitaient les pays
situés près du ]ac Tezcuco, antérieurement
à l'arrivée des Chichimecas, qui étaient de
lace mexicaine. Les Othomis sont un peu-
ple très-remarquable par cette circonstance
quo, tandis que toutes les langues connues
do r.\mérique sont polysyllat)iques et abon-
dent en constructions' conq)liquées ,

• leur
langue est monosyllabique. Ce fait qui a été

prouvé récemnuMit par un éci'ivain natif de
Mexico, don F. Naxera, est représenté par
le grand philologue Du Pon.eau connue une
découverte du plus liant inlérêt. U paraîtrait

que l'othomi appartient h la même famille
(ie langues que le chinois et les idiomes in-
do-chinois.

Plus loin au nord, et par delà les frontiè-

res septentrionales de l'empire mexicain
,

habiiaient les Huaxiecas. Le professeur Va-
ter a reconnu que l'idiome huaxtcca a beau-
coup de rapports avec les langues du Yuca-
tan et du (îuatimala, ce qui confirme l'iiis-

toiro de la conquête d'Anahuac parles Aztè-
ques. L'Huaxtecajian est séparé de ces pro-
vinces méridionales par tout l'Acolliuacan
et par une grande partie de l'empire mexi-
cain , de sorte qu'il paraît bien que les Az-
lèciues, venant à envahir une partie du
pays occupé par cette nation, la coupè-
rent en deux fronçons qui demeurèrent
isolés. Vater a jirouvé qu'il existe une
très-grande analogie entre le maya, qui est

l'idiome du Yucatan, le jioconchi de Guati-
mala et le huaxtcca du nord, et il y a lieu
de croire que le maya était la l.iigue de
Cuba , de la Jamaïque et de Saint-Domingue.
Dans la province voisine de Cliiapa, on
compte au moins dix langues différentes.

Les habitants de ce pays avaient des peintu-
res hiéroglyphiques et des l'ahindriers dans
le genre de ceux dos Mexicains. Selon leurs
traditions, ils étaient venus du nord, con-
duits par un palriarche nommé A'otan. Entre
Chia|tpa et le Mexique se trouvaient les Za-
p(»tec;is et les Mixtecas, ((ui avaient un sys-
tème mytliologi(iuc particulier et des dia-
lectes (pii leur étaient projires.

Les Tarascas, qui liabitcnt la grandoct fer-

tile c(Hitréo de Mochoacan, au nord du Mexi-
<pic, furent toujours indépendants de co
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royaume. Us avaient une lanj^ue sonore et

harmonieuse clitl'éreute de toutes les autres,

lis formaient une population très-nombreuse,

et sous le rapport dos arts et de la civilisa-

tion, ils marchaient de pair avec les Mexi-

cains qui ne purent jamais les subjuguer;

mais leur roi se soumit sans résistance à la

domination des Espagnols. Avant de laisser

les nations d'Anahuac, il est ]ieut-ôtre cu-

rieux de remarquer que, malgré les grandes

diil'érences qui existaient entre elles sous le

rapport du langage, ces nations se' considé-

raient comme descendant d'une même race,

et elles avaient môme des histoires mytho-
logiques qui expliquaient la diversité do
leurs langues. Acosla a conservé une de ces

légendes où il est dit que les Tarascas par-

laient dans l'origine la langue des Azlèques,

et avaient émigré d'Aztian avec ce peu|)le.

Selon cette légende, les Azlèijues élant

arrivés dans le Mechoacan, après avoir erré

longtemps, eurent le désir de se fixer dans
ce i)eau pays, qui se trouva cependant fi-op

étroit pour toute la nation. Leur dieu, Huit-

zilopochtli, consentit à ce qu'une jiarlie y
restât, et pendant qu'un grand nonihre

d'entre eux se baignaient dans le lac de Pa-

zenaro, il conseilla aux autres de s'emiJarer

de leurs vêtements et de poursuivre leur

voyage. Les premiers furent si courroucés
de ce vol qu'ils résolurent de se séparer à

jamais de leurs perfides frères, et ils adoptè-

rent en conséi[uence une nouvelle langue
qui fut le tarasca.

Gomara parle d'une histoire allégorique

qui avait cours chez les Mexicains, et dont
le sens avait plus de portée. Un vieillard

nommé Iztae-Mixcoatl et sa femme Itan-

cueitl eurent six cnfanls dont chacun vint à

parler une langue dillércnte. Les noms de
ces enfants étaient Xolhua, Tenoch, Olme-
catl, Xicallancatl , Mixlecatl et Otomoll, et

ces noms sont devenus ceux des six prin-

cipales nations de l'Anahuac.
Traces de la iniyration aztèque. — Dans les

contrées qui sont situées à l'est du golfe de
Californie, et qui, comprises entre la mer
et les plus hauts sommets de la Cordillère ,

s'éten(lcnt au nord jusqu'à la rivière de Gila

et au Colorado, on trouve beaucoup de tra-

ces du séjour temporaire des Aztèques, qui,

à ce qu'il paraît, traversèrent cette contrée

dans leur migration.
En divers endroits du pays situé au sud

du Gila, on a trouvé des ruines auxquelles
se rattachaient encore des traditions locales,

et que l'on a considérées comme des traces

des différentes stations des Az-:è(jues dans le

cours de leur marche vers l'Anaîmac; ces

vestiges se rencontrent dans les lieux où on
pouvait s'attendre à les trouver d'après les

indications transmises jiar les historiens

mexicains, auxquelles ils servent- ainsi de
confirmation. Près de Nayarit, on voit des

monticules de terres rap[)ortées, et des tran-

chées que la tradition du pays suppose avoir

été construites par les Coras. Le peuple les

avait élevées, disait-on, pour se défendre des

Aztèques, lorsque ceux-ci se rendaient de

DiCTioxN. d'Anthropologii;.

Huécoihuacan à Chicomozioc, où les se|.l

nations se séparèrent. Les ruines dans les-

quelles on croit avoir reconnu des stations

des Aztè([ucs ont, dans queNpic cas, une
grande étendue. Les [iluscélèl)ies sont celles

qui se trouvent près de la rivière (jila. On
y voit des restes d'édifices d'une construc-
tion semblable à ceux du Mexique, et qui
sont évidemment l'œuvre d'un peuple avancé
(Jans les arts : on les connaît dans le pays
sous le nom do Casas Gi'uiides (les grandes
maisons). Des nations qui parlent des lan-

gues ditférentes habitent les provinces do
Sinaloa et de Sonora et les missions de la

Nouvelle-Biscaye, qui sont situées entre le

Mexique et la rivière Gila. Selon lîibas, tou-
tes ces langues de la |)rovinre de Sinaloa
contiennent un grand nombre de mots qui
ressemblent au mexicain , ce qui paraîtrait

prouver qu'il y a eu quelque ancienne con-
nexion entre les peuples de ces deux pays.
On dit cependant (pie les langues de la pro-
vince de Sinaloa dilféraient de la langue mexi-
caine par la structure grammaticale.

Les montagnes de Tarahumara et de Pi-
raeria Alla, qui s'étendent depuis la Nou-
velle-Biscaye jusqu'à Sonora, ont donné leurs
noms aux missions de ces contrées. Les na-
turels de Tarahumara ont une langue parti-
culière. Clavigero dit que les Endèves et les

0])atas ressemblent tant aux Tarahumaras,
([u'ils doivent être sortis de la même souche ;

or , il a longtemps que l'on sait que la

langue des Coras, peuple qui habite les mis-
sions de Nayarit, et celle de Tarahumara,
ont de très-grands rapports avec le mexicain.
Le cora ressemble au mexicain, non-seulo-
inent par son vocabulaire, mais beaucou|)
aussi par la structure graminaliiale; la res-
semblance même est telle, ([u'clh; prouve
que la nation est, en grande partie au moins,
sortie de la même souche que les anciens
Aztèques.

Les parties les plus septentrionales du
pays où l'on rencontre des traces de ce quo
l'on peut appeler la civilisation mexicaine,
sont celles (ju'arrose le Yaquesila , rivière
qui va se jcler dans le Rio Colorado. Les
Moquis et d'autres tribus (jui habitent ces
contrées nous sont représentés par les mis-
sionnaires qui eurent occasion de les obser-
ver en venant des missions de Pimcria,
comme résidant dans des villes ou villages

qui contiennent deux ou trois mille habitants.
Us portent des vêtements, et leurs maisons
ont plusieurs étages, des terrasses, et sont
construites dans le genre des Casas Grandes
et des maisons de l'ancien Mexico.
MICHONÉSIENS. Voi/. Malaise (Race;.
MIGRATION AZTÈQUE. Voij. Mexicaixs.
MILLET. — Les anciens cultivèrent le

millet. Les Latins avaient deux mots pour le

désigner, /;«Hi(wr;« etmilium; les Grecs en
avaient trois, é'Àu^or, ixi\hn, r.:yyjoç. En Alle-
magne et dans toute l'Euroife, on cultive
aussi deux ou trois espèces de millet, pani-
vum , miliaceum, italicum oi germanintm ;

cependant il est douteux si les deux dernières
sont des espèces ou de simples variétés.

30
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Dans la première espèce les panicules sont

lâches, et dans les deux autres elles sont ser-

rées. ïhéo[)liraste dit (//. pi. iv, 4, 10) que le

riz n'a point d'épi, mais une panicule sem-
blable au «y/.for et llv^oç ; et Galien dit

(t. VI, p. 523, é'dit. delvlilin) que le premier,

c'est-à-dire le -/t'y/por, est sous tous les

rapports préférable à l'^ufto;, qu'on nomme
aussi fji-Mvn. Tous ces derniers noms sem-
blent donc s'appliquer au gros millet, pani-

cum miliaceum. Voilà tout ce qu'on peut dire

de plus positif sur ce sujet. Dans les Indes

orientales on cultive abondamment aussi

nos deux espèces, le panicum miliaceum et

le panicum ilalicum ; on cultive encore le

panicum miliare et le panicum frumentaceum;
mais nous ignorons la patrie de toutes ces

plantes. Il en est de même pour deux autres

graminées cultivées dans les Indes orien-

tales, paspulumscrobiculatum et eleusinc co-

racana. Ehrenberg a vu le dernier cultivé

enAbyssinie; maison n'y cultive point le

poa abyssinica, qui donne un grain trop

petit pour qu'on puisse l'employer à la nour-
riture de l'homme.
MILLOT. Voij. Langage.
MINETAUIS. Voi/. Sioux.
MINGRELIENS. Voy. Aborigènes.
MODE. Vntj. Langage.
MOHICANS. Voy. Algonquins.
MOMIES, chez les Guanoshes. Voy. Abori-

gènes.
MONGOLIQUE ou .TAUNE (RACE). —

Cette race, plus nombreuse en individus

(218,000,000) et probablement plus ancienne
f|ue les autres, comprend les peuples qui
habitent entre les quatrième et soixantième
parallèles : en Europe, les Hongrois ; en
Asie les Siamois, les Chinois, les Cochin-
chinois, les Péguans, les Tonquinois, les

Coréens, les Japonais, les peuples du Na-
jioul, les Thibétains, les Mongols, les Manl-
choux, les Kalkas, les Kalmouks, les Bach-
kirs , les Tyaches , les Tangutiques , les

Eleuths, etc.' Elle se reconnaît à la force du
tronc, qui est court, carré et musculeux ; à

la petitesse des membres et surtout des

jambes qui sont courtes et cambrées ; à la

forme presque carrée de la tète, au peu de
proéminence du crâne ; à l'aplatissement

et à l'obliquité du front, à la dépression et

à la largeur de la face, à la saillie des pom-
mettes relevées et proéminentes ; à l'écar-

tement des sourcils, qui sépare un espace

aplati ; à celui des yeux, qui sont du reste

étroits et lrès-1'endus ; à la dilatation con-

sidérable des narines ; au volume du nez
qui est court, gros et écrasé, surtout vers

sa racine ; à l'enfoncement des tempes, à

l'avancement du menton, qui est constam-
ment pointu ; au peu de lon.;ueur et d'aiion-

dance de la barlje ; à la couleur noire des

yeux et des cheveux, que distinguent d'ail-

leurs leur peu d'abondance, leur roideur et

leur rudt'sse ; à la teinte basanée et jaune
des légiunenls, qui, quel que soit le climat,

se raiiproche de celle de l'écorce d'oranuo

desséchée ; à l'avancement des mâchoires et
à l'obliquité des dents.

Cette race habite surtout l'Asie, les par-
ties les plus septentrionales de l'ancien et
du nouveau monde, la Chine et les îles de la

mer des Indes ; elle a pour cai'actères spé-
ciaux :

Taille généralement médiocve ; corps ro-
buste ; cheveux rares et durs ; barbe bor-
née à la lèvre supérieure et quelquefois
disséminée ; teint jaune brun, suie ou olive;
visage aplati, large aux pommettes, étroit au
menton ; dents incisives verticales ; yeux
noirs, écartés

; paupières très-obliques, peu
ouvertes et bridées; nez aplati et écrasé;
oreilles grandes et détachées ; mains et pieds
bien faits et petits.

Tète généralement spbérique, comprimée
en losange ; face élargie comme un disque.

S'étend depuis le cercle polaire arctique
jusqu'au 10" degré en deçà de l'équateur.
Imnio])ilité intellectuelle.

Elle se partage en trois rameaux : le sini-

que, le mongol et Vhi/perboréen.
MONGOLS. Voi/. Nomades.
MONTAGNES,' sont-elles le point de dé-

part de la race humaine ? Voy. Races hu-
maines.
MONUMENTS INDIENS. Voy. Boud-

dhisme.
amoral, sa nature, nécessité des prati-

ques religieuses pour le développer et
l'affermir. — Aucune autre question, dans
tous les temps, n'a plus agité le monde des
intelligences que celle des rapports du phy-
sique et du moral ; et aucune autre, il faut
bien le dire, n'a été plus stérile, tant que les

hounues, auxquels il n'est donné de voir les

ciioses que jiar un miroir et en énigme (009),
se sont Isercés dans des spéculations cliimé-"
ricfues pour trouver le lien existant dans la

sphère d'union de l'èire spirituel avec la

matière. Ceux de nos lecteurs qui ont con-
sacré du temps à celte étude savent assez
combien peu elle laisse de satisfaction après
elle. Mais si l'on a soin de rejeter tout ce
qui est du domaine de l'hypothèse de l'i-

magination pour embrasser la réalité des
choses, si on étudie franchement les mani-
festations morales et leurs lois, on entrevoit
aisément l'utilité d'une semblable étude : le

règne de l'hyiwthèse a cessé.

il n'est point utile de savoir si les actes

moraux et intellectuels enfantent ou non un
travail organique dans la pulpe cérébrale

;

il n'est point utile de savoir si les fibrilles

nerveuses de l'encéphale sont agitées quand
ini objet s'empare fortement de l'esprit, si

alors le fluide nerveux circule avec plus ou
moins de rapidité. Notre désappointement
ne peut être fondé à la vue de ce secret qui
nous échappe, recouvert d'un voile impéné-
traitK':, car ce secret a bien p(!u de valeur en
face d'autres problèmes sfdu;»!es et riches en
résultats. Ce qu'il importe de savoir, c'est

cette chose : L'homme est-il libre ? Ce qu'il

iiunorle à tous de connaîlro, c'est cette se»

(OUI)) I fur. Mil, 1-2.
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conde chose : Lliommo poul-il perJrc sa

liberté par l'invasion dans son domaine
moral des mouvements charnels ou des pas-

sions sensuelles ? C"est cette double solution

qui intéresse au plus haut degré la religion,

qui n'est, à tout jirendre, selon les paroles

d'un grand publiciste (610), paroles qui ont
tant de poids jiarmi nous, qu'un frein, un
pouvoir, un gouvernement, qui vient au
nom de la loi divine pour dompter la nature
humaine. C'est donc à la liberté humaine
qu'elle a surtout affaire.

La volonté humaine est un agent bien
supérieur à l'organisme, puisqu'elle subju-
gue en quelque sorte ce dernier pour tout

ce qui tient à la vie de relation, soit avec
les choses, soit avec les personnes. Et cette

force morale est tellement énergiqiie. que
l'homme, privé d'un ou de jilusieurs de ses

.sens externes, peut, au moyen de l'exercice

(qui n'est autre chose que l'action souîeniie
de sa volonté), suppléer à l'impuissance de
ces derniers en décuplant l'intensité fonc-
tionnelle des autres. C'est ainsi que l'on

voit des aveugles discerner les couleurs au
toucher

; que les sourds-muets comprennent
ce qu'on paraît écrire sur leur dos. On a
conservé des faits bien remarquables attes-

tant le triomphe des efforts de la volonté
sur les fonctions des sens : celui du sculp-
teur Ganivasius qui, devenu aveugle, con-
tinua de pratiquer son art avec succi''s, en
se guidant par le toucher ; de l'antiquaire
Saumlcrson qui, aveugle aussi, distinguait
néanmoins par le tact \ine médaille vraie
d'avec une fausse (61 î).

Haller, ce grand physiologiste qvie no-as

aimons tant à citer (612), sans s'égarer dans
de vaines subtilités au sujet de Texistence
de l'âme humaine, aborde, dans une défini-
tion fixe et précise, sa nature et en même
temps son hyménée avec le corps. « Nous
donnons, dit-il, le nom d'âme à ce principe
gui est associé à notre corps, qui pense,
juge, veut, a conscien(-e de lui-même, de
ses idées présentes, et se rappelle ses idées
passées (613). »

La phrénologie jouit maintenant d'une
certaine faveur dans le monde, on l'ac-

cueille avec une sorte de curiosité tout h la

fois bienveillante et circonspecte. Il semble
que la société pressente d'une .manière ins-
tinctive que ses conséquences dernières ne

(GIO) GuizOT, Histoire de la civilisa.ion euro-
péenne.

(611) Ai)F.i.ON , Physiologie de l'homme, t. I",

p. 298; 1831.

(512) Haller est pour nous une autorilé du pre-
mier ordre, d'abord par son prodigieux savoir, qui
fait de son ouvrage la plus riche mine de sciancs
que l'on puisse imaginer; ensuite par la hauteur d.î

ses pensées, l'énergie et le charme de sa diction, qui
font de lui un écrivain de premier ordre dans li;

genre; enfin par ses croyances sinccrenioni reli-

gieuses. Toutes ces qualités réunies le consii'.uent

un autre Leibnitz, c'est-à-dire un homme qui s'est

servi de son savoir pour honorer la religion.

((il3) Nomen id imponimus enti qnod nosiro cor-

pori conjunriitur, quod coyitnt, judiciil, mit quod sut

consciitm est suarumque id earum , casque qnas olim

doivent point cf-nduire au malérialisme,
pour lequel elle professe h juste titre du
mépris. C'est qu'en eii'et la j)hrénologie ne
nuit pas à l'admission des principes supé-
rieurs qui régissent notre conscience, et en
première ligne la liberté morale. Il serait
vivement à souhaiter, ])our la cause du
spiriluali.sme même, qu'elle finît par être
clairement démontrée aux yeux de tous ;

que les incertitudes et les contestations qui
régnent parmi les localisateurs d'organes se
dissipassent totalement. Au bout du compte
il resterait toujours la question de savoir
si c'est l'organe qui fait la faculté, ou bien
la faculté qui fait l'organe ; et les Sfiiritua-
listes, forts de l'unité et de l'identité du moi,
propriétés qui ne peuvent se concilier avec
la pluralité et la fluctuation des éléments
d'un organe, pourraient admettre toute la

partie organologique sans perdre un j/ouce
de terrain (61V). Telle qu'elle est cependant
de nos jours, la phrénoiogie, qui consiste à
reconnaître d'après les conformations parti-
culières du crâne les aptitudes des hommes
(nous parlons dans le sens le plus général,
sans nous faire le garant de la vérité des
détails or.ganologiques) , est la plus forte
dénionsîration de cet axiome célèbre qui a
passé en entier dans les croyances géné-
rales : a L'homme est une intelligence cjui

se serf d'organes. » Toute la vérité repose
dans cette proposition ; ailleurs, il n'y a que
concision. Et cette vérité n'est i oint neuve,
elle a constitué le fond des doctrines des
esprits supérieurs de tous les temps, de
toutes les religions, depuis Platon jusqu'aux
Pères de l'Eglise. Ces derniers, pour le dire
en passant, ont élucidé bien des points
obscurs de la science ; et si, comme l'esprit
de noire époque semble le promettre, on
exhumait de leurs œuvres un travail encv-
clopédique, bien des savants modernes se-
raient stupéfaits de voir que ce qui asile
leur intelligence a agité celle de saint Ba-
sile, de saint Thomas, do saint Bonaven-
ture. Ce dernier, comme je vais le démon-
trer par un fragment bien peu connu, est
réellement le précurseur de la phrénologie.
Il est sans doute curieux de voir ce point
de la nature hum.aine débattu au xin' siècle
par un évêque et un saint. Voici ce curieux
morceau, qui est aussi remarquable par la
sagesse des idées que par la nouveauté des

temiit, qnundo renorantiir. aqnoscit suas fuisse. (El.
pliii.'. corp. hum., î. V, p. Soi.)

(Oli) Voy. l'intéressant ouvrage de M. Ad. Gar-
MEK, Psychologie et phrénologie comparées. L'auteur,
riaiis cet ouvrage, s'attache surtout à prouver que
les phrénoloKÏstes n'oni pas été conduits à ieur sys-
tème par des études anatomiques, niais bien par
une voie empirique , r'eît-à-dire l'observation d'un
talent connu, d'un penchant prononcé. Donc ils sont
obligés lie reconnaître que les manifestations diver-
ses du principe moral sont antérieures à la sailli.-

d'un organe. De plus, les phrénologisies ont admis
des facultés négatives, c'est-à-dire, d'après eux, des
cirels sans causes, des manifestations des idées sans
organes; donc ils supposent une puissance intellec-

tuelle indépendante, distingués par la nature de ses
fonctions de l'encéphale.
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aperçus; et cela doit ranger saint Bonaven-
lure à la tôte des écrivains qui ont esquissé

le plan des travaux phréuologiques.
« La disposition des parties dont l'en-

semble constitue le corps humain offre do
nombreuses variétés (jui, scicntiliquement

interprétées, semblent correspondre avec

les diverses dispositions de l'âme... Nos
maîtres en cet art sont Aristote, Avicenne ,

Tonstantiii, Palémon, Loxus, Palémotius.

Nous marcherons à leur suite.

<( Et pour commencer par les complexions,

qu'on nomme aussi tempéraments , nous
reconnaîtrons que les mélancoliques ou
nerveux iiortent l'empreinte de la tristesse

et de la gravité ; les qualités contraires sont

le partage des sanguins. Les bilieux se

montrent enclins à la colère-, les ilegmati-

ques, h la somnolence et à la paresse. Le
sexe ne manque point d'exercer une puis-

sante influence : l'homme est impétueux
dans ses mouvements , ami des travaux in-

tellectuels, ferme en présence du péril ; les

femmes sont timides et miséricordieuses.
'( La grosseur de la tête, si eile est déme-

surée, est un indice ordinaire de stu[iidité:

sa petitesse extrême trahit l'absence du ju-

gement et de la mémoire. Une tète plate et

affaissée jiar le sommet annonce l'inconli-

ncncc de l'esprit et du cœur ; allongée et de la

forme d'un marteau (Clo) elle a tous les si-

gnes de la [irévoyance et de la circonspec-

tion. Un front étroit accuse une iatelliâcnre

indocile et des appétits brutaux ; trop lar^e

,

il indiquerait jseu de disccrnemen'i ; arrondi,

c'est le siège habituel d'une humeur em-
portée (61G); s'il s'incline en avant, ilca;-ac-

térise la modestie et la pudeur ; s'il est

cari'é et d'une juste dimension, il est mar-
qué au sceau de la sagesse et peut-être du
génie...

« Les yeux bleus et brillants signifient

l'audace et la vigilance ,
qui peuvent aussi

s'employer au niai ; ceux t[ui semblent va-

cillants et troubles révèlent l'habitude des

boissons fortes et des volu[)tés grossières ;

ceux (jui sont noirs , sans aucune autre

nuance, désignent une nature déiiile et peu
généreuse ;... ceux qui sont rouges et petits,

s'avancent à tleur de tête, accompagnent or-

dinairement un corps sans tenue et une
langue sans frein ; mais quand le regard est

jierçant, quoique voilé d'une légère humi-
dité, il annonce la véracité dans le discours,

la prudence dans le conseil, la promi)titude

dans l'action... Une bouche bien fendue,

fermée par des lèvres minces, et dont la su-

périeure déborde médiocrement l'inférieure,

exprime des sentiments nobles et coura-

geux; une bouche petite, et dont les bords

amincis se jjressent pour réprimer le mou-
vement, laisse percer la faiblesse et la ruse

;

au t:ontraire , les lèvres entr'ouvertes et

])endantes sont le symptôme de l'inertie et

de l'incapacité : cette observation jjeut se

répéter à loisir sur jilusieurs animaux.
« L'éner-jie et l'habileté se devinent à des

mains courtes et délicates ; la duplicité, la

rapacité se rencontrent avec des mains épai-

ses et des doigts peu développés. Les doigts
longs et crochus marquent l'intempérance de
la table et de la parole. Des ongles minces

,

flexi.bles et polis, d'une blancheur rosée et

d'une ()arfaile transparence, peuvent se
]irendre pour sij^ne d'un esprit excellent...

Les hommes qui marchent à grands jjas sont
presque tous gens d'un caractère élevé et

d'une activité infatigable ; ceux qu'on voit
hâtant leur course, repliés sur eux-mêmes,
I)ortant bas la tête, ont les apparences in-

contestables de l'-avarice, de la timidité; de
l'astuce. A une démarche brève et rapide, il

est facile de reconnaître l'impuissance et la

méchanceté.
« En général, quand les parties du corps

conservent leur proportion naturelle , et

qu'il règne entre elles une parfaite harmo-
nie de formes, de mesures, de couleurs, de
situations, de mouvements, il est jicrmis da
supposer une disposition non moins heu-
reuse des facultés morales ; et réciproque-
ment, la disproportion et le désaccord des
membres laissent aisément soupçonner un
désordre pareil dans l'intelligence et la vo-
lonté. On pourrait même dire, avec Platon ,

que souvent nos traits portent la ressem-
blance de quelque animal, dont notre con-
iluite reproduit aussi les mœurs ; mais sur-

tout il se faut souvenir que les formes
extérieures ne marquent pas au coin de la

nécessité les dispositions intérieures qui
leur correspondent ; elle ne sauraient dé- •

Iruire la liberté de l'àme, dont elles in-

diquent les tendances : encore la valeur de
ces signes est-elle seulement conjecturale
et quelquefois incertaine ; de façon qu'en
cette matière, ce serait témérité (jue de ju-
ger i^roinplement , car le signe peut se

trouver accidentel; et s'il est l'ouvrage de
la nature, l'inclinaiion qu'il représente peut
céder à l'ascendant d'une habitude opposée,
ou se redresse sotis le frein modérateur de la

raison (017). »

Le cerveau humain est le support du mo-
ral, comme les organes de la vie plastique
sont les supports du principe vital. Sans ce
supjjort, point de manifestations morales,
c'est-à-dire point d'actions; car, en dernière
analyse, le moral doit se manifester en ac-
tions, comme la vie se manifeste eu fonc-
tions. La pensée agit par le cerveau pour se
réaliser au dehors, et si l'instrument est

bon, les manifestations seront énergiques
et puissantes. De plus, comme la loi de per-

(Olii) L'organe de la ciiTonspeciion donne , en
effet, d'apiés les phrcnologistes, celle conformalion
particulière.

(616) Le dévcloppenii'nt des parties latérales,

siège (le l'organe de la rixe, du nieurlre, arrondit le

crâne.

(G 17) 0;.'. 0)11., Compendimn llicotuijiœ rerilalis,

vol. VU, p. 712. — Saint Thomas a dil posilivenient

la nicr.ie cliose. Serf istœ inclinationes suhjncciit ju-

(licio ralioiiis, ciii obedil appeliltis iiiferior. Ihide pcr

hitc libertiile arbitrii non pra'juiliaiinr. (
S:inuiiit,

qOa'st. l, xxxui, art. 1", G.)
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fuclibilité qui refait les organes de la vie de
relation régit également le cervea\i , ce

dernier peut se perfectionner et se perfec-

tionne réellement. 11 y a dès lors action du
jirincipe si-irituel sur rinstrunicnt et réac-

tion de rinsli'unient sur le principe sj'i-

rituel, qui double ses forces par l'exer.ice.

Or , l'exercice suppose l'organe. Nous ne
pouvons pas entendre autrement la phré-
nologie , qui devient menteuse; car elle

ne peut sans cela rendre compte des faits

principes qui régissent la constitution de
l'âme.

A présent est-ce à la partie supérieure
des hémisplières cérébraux que se trouvent
les organes spécialement cliargés des . ma-
nifestations des sentiments? La phrénolo-
gie l'allirme, et cette allirmation s'ajipuie

sur une donnée expérimentale bien llatteuse

pour l'espèce humaine : la beauté morale so

reflète dans la beauté {ihysique. Il est cer-

tain qu'à des sentiments nobles, à l'éléva-

tion de l'ilme, s'associe presque toujours un
front sublime. C'est ce grand caractère de
beauté plivsique annexé h la beauté mo-
rale , qui "se reli'ouve dans toutes les tètes

des hommes dont la vie nous est raomrée par
l'histoire ornée de grandes vertus. C'est lui

qui excitait l'admiration si profonde du doc-
teur Gall pour la tète de Jésus-Cluist ; il y
retrouvait un caractère traditionnel eh
même temps qu'un caractère de sKr/uf/najîi;^,

si nous pouvons nous exprimer ainsi. Les
réllexions que lui suggère l'aspect de cette

tète divine sont trop sérieuses pour en pri-
ver nos lecteurs, qui doivent s'y appesantir,
surtout à une époque où la critique verbeuse
voudrait anéantir une vie k laquelle celle

des peuples est liée irrévocablement (G18).

« Dans les têtes du Christ de Raphaël, on
remarque que les parties postérieures sont
aplaties , par conséquent les organes des
qualités communes àThommeetauxanimaux
sont très-peu actifs ; les organes, au con-
traire, placés sur la ligne médiane de la par-
tie antérieure supérieure et postérieure de
l'os frontal , sont très-développés : d'où il

résulte que ces têtes sont l'expression de la

sagacité, de la pénétration, de la bienveil-
lance, du sentiment, enfin la source de la

plus pure morale. Mais cette furme divine -di-

t-elle été inventée, ou peut-on supposer
qu'elle soit la copie fidèle de l'original? 11

est possible que les artistes aient Imité la

forme des têtes des hommes les plus ver-
tueux, les plus justes, les plus bienveil-
lants, pour donner un caractère aux têtes du
Christ (|u'ils voulaient représenter. Dans ce
but, l'observation de ces artistes confirme-
rait la mienne. Cependant, cette marche
supi)Ose, ou un pressentiment de l'organo-
logie, ou au moins trop de circonspection,
pour qu'elle me paraisse admissible. Il est

jjIus probable f[ue le type général de la tète

de Jésus-Christ nous a été transmis. Saint

(018) Yoy. l'ouvrage du docteur Sliauss, trad. de
LiUrc, 1" p:ul., IS.'îil.

(filO) G.M.i,, l'hy.iologie du cerveau , t. V, n;ig.

589.

Luc était peintre, et en cotte qualité" com-
ment n'aurait-il pas voulu conserver les

traits de son maître? Il est cer'.ain que cette
forme delà tête du Christ est d'une très-
haute antiquité: on la trouve dans les aiosa'i-

ques, dans les tableaux les plus anciens.
Les gnostiques du ii° siècle possédaient des
images de Jésus et de saint Paul. Ainsi, ni
Rajihaël ni aucun autre artiste n'ont in-

venté cette configuration aiimirable de la

tête du Christ (019). »

Les travaux des jihrénoiogistes ont pro-
jiagé dans le monde la doctrine nuisible des
prédispositions natives irrémédiables. D'a-
près eux, il exist-erait chez quelques indi-
vidus des penchants atroces , qui devien-
nent la source des crimes inouïs ; d'après
eux , CCS êtres si misérablement nés ne
peuvent être mis au nombre des aliénés
proprement dits, mais ne méritent pas d'être

punis suivant toute la rigueur des lois , car
il esî évident qu'ils soi^t entraînés presque
irrésistible.'iiejit et sont comme san> liljcrié

moi aie. Cette doctrine, qui peut-être trop
souvent a arrêté le bras de la justice contre
de vrais coupables, est fausse , étant le fruit
d'une oliservation inconjplète de la nature
mtirale. D'ahofd , on ne peut affirmer que les
hommes apportent en naissant des disposi-
tions moralement bonnes ou moralement
mauvaises; les hommes ne naissent ni vicieux,
ni vertueux , mais fiottent du bien au mal, et

commencent tous par être enfants. C'est pré-
cisément à cette période que je puis appeler
crépusculaire de la vie morale, qu'intervient
l'éducation avec ses souveraines consé-
quences. Si les sentiments dominent dans
cette période, les forces de l'organisation
humaine contribuent à se^vir leur dévelop-
pement ; s'ils sont étouffés, l'organisme cé-
rébral , esclave d'ailleurs, ne servira plus
cfu'aux manifestations instinctives et bruta-
les. C'est bien alors que la liberté morale
se trouve opprimée far une organisation in-
complète. Dans cette dégradation de l'âme
subsistent toujours les notions primitives
du mérite et du démérite; par conséquent

,

foutes les fois qu'un scélérat a conservé
dans son intelligence le véri able rapport
des choses entre elles, il a toujours été ac-

tif dans l'exercice de ses méfaits et passible
de la rigueur des lois. 11 est bien vrai que
l'habitude a favorisé l'asservissement de son
âme par des penchants pervers, mais il est

également vrai qu'il a été cause de cet asser-

vissement. De là l'im-putation morale, l'im-

putation juridique. « Toute l'action civile ,

dit .M. Cousin (020) , est fondée sur cette hy-
pothèse universellement admise , que
l'homme est une cause ; comme la science
de la nature est fondée sur cette hypothèse,
que les corjis extérieurs sont des causes,
c'est-à-dire ont des propriétés qui peuvent
produire et produisent des cÛ'ets (621). »

De même que l'on a reconnu dans les fonc

(020) Histoire de ta philosophie, t. H, p. 217.

(U2I) D'Aguesseau, daus un plaidoyer Géléliie, a

donné, avec une haute sagesse, les nio>ei;s de Us
disceruer. « Non-seulement, dit-il, la démence ou la
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lions de la vie nutritive certains faits géné-
raux écliappant aux propriétés connues de
la matière, certains piiénomènes vitaux,
tels que ceux de consensus, de svnerj^ie

,

d'individualité organique , inexplicables au
moyen des^ organes qu'ils maîtrisent, mais
dérivant d'un pouvoir unitaire sur l'orga-
nisme; ainsi, pour ce qui a Irait à l'enten-
dement, il faut aussi s'élever au-dessus de
la substance animale et reconnaître les faits

principes qui en constituent l'essence. La
psychologie, qui étudie les manifestations
de la conscience, ne s'occupe point à faire
un roman physirjue ou méta|)liysique de la

nature de l'âine ; mais elle l'observe dans

perdue. Il l'a prouvé par l'aveugle brutalité

de ses dénégations ; il l'a prouvé encore en
employant, au profit de sa cause , les vieux
arguments des philosophes sensualistes du
XVIII' siècle, arguments que les travaux des
idéologistes modernes ont broyés sous 1«

poids de leur logique pressante. Mais tout
en condamnant Tes excès des matérialistes
et des phrénologues, h;Uons-nous de saisir

un point important de la nature du moral
qu'ils ont éclaij'ci; reconnaissons avec eux
que de l'amélioration du système organique
peut résulter celle de la faculté morale.
Nous ajouterons une dernière remarque qui
frajipera les esprits peut-être aussi fortement

l'action de ses facultés , dans les phénomè- qu'elle nous a frappé nous-mème. La vo
nés qui en résultent , et que la conscience
et la réflexion peuvent atteindre et qu'elles
atteignent directement. Ces phénomènes
possèdent des caractères d'absolu, de néces-
sité, d'universalité qui les soustraient à
fout autre contrôle que celui de la conscience
humaine. Au premier rang apparaît l'idée
de causalité. On dit souvent, et les philo-
sophes mêmes disent avec le vulgaire que
les sens nous découvrent le monde. On a
raison , répond M. Cousin , si l'on veut
dire seulement que sans les sens, sans la

sensation, sans le phénomène préalable, le

principe de causalité manquerait de base
|)0ur atteindre les causes extérieures , de
sorte que jamais nous ne connaîtrions le

monde ; mais on se tromperait complète-
ment si l'on entendait que c'est le sens lui-
même qui , directement et par sa propre
force, sans l'intervention de la raison et
d'aucun principe étranger , nous fait con-
naître le monde extérieur. Connaître, en
général, connaître quoi que ce soit, est
au-dessus de la portée des sens ; c'est la

raisonet la raison seule qui connaît et con-
naît_ le monde (0^2).

C'est encore la raison et non la matière
nerveuse qui tburnit la conception du devoir
avec tous ses caractères d'inviolabilité, pour
être le modèle de notre conduite. Rien de
plus digne de i)i(ié dès lors que cette jiensée
léguée au monde par Broussais quelques
jours avant sa mort : « La sensation , la jien-
sée, la volonté, se développent avec la sub-
stance cérébrale, diminuent ou augmentent
avec l'action de celte substance, disparais-
sent ])0ur jamais avec elle ; ces choses , en
un mot, se lient à cotte substance comme
un etl'et à sa cause, etc. (623). >' Dans cet
ouvrage posthume, qui ternit une mémoire
que le génie eût pu rendre à jamais hono

lonté, cet acte sur lequel repose un des
plus beaux apanages de l'homme , la liberté

morale, fonde, dans une maladie, les élé-

ments d'un pronostic heureux , lorsqu'elle
est agissante. Vient-elle à succomber,
l'homme

, privé en quelque sorte de sa fa-

culté radicale, n'a plus qu'à périr lui-

même. On doit toujours conserver l'espoir

,

quel que soit l'état du patient, dans une
lualadie aiguë, tant qu'il existe des efforts

assez puissants de sa volonté, soit pour résis-

ter à l'empire de la destruction , soit pour
surmonter les répugnances qui se présen-
tent à exécuter les mouvements et à prendre
les médicaments nécessaires à la guéri-
son ((52i).

11 ne suffit pas de reconnaître que l'idée

du bien, l'idée du mal , distinctes l'une de
l'autre, sont inhérentes à la conscience hu-
maine ; il ne suflit point de savoir que leur
conception donne immédiatement celle du
devoir et de la loi, et que celle dernière
entraîne des obligations absolues; tout cela

repose sur des faits réels, bien importants,
sans doute, pour ceux qui aiment l'huma-
nité et ne désespèrent point d'elle. N'est-il

pas vrai que sans eux l'enseignement,
l'espoir de réformer le cœur humain, do
purifier ses sentiments lorsqu'ils sont cor-
rompus , ne seraient que de vaines paroles.

Les doctrines n'agissent sur l'âme, il ne
faut point l'oublier, que parce que l'enten-
dement jiossôde virtuellement les notions
primitives d'identité personnelle, de de-
voir, etc. De plus, admettons qu'il 3' ait doute
sur ce point dans l'esprit des missionnaiies,
des philanthropes, des législateurs, de tous
ceux en un mot qui se préposent si noble-
ment aux réformes humaines, nous les ver-
rons aussitôt abandonner leur œuvre com-
mencée avec tant de labeur et regretter la

rée, le docteur Broussais a prouvé que la sonmie d'efforts et de temps qu'ils auront
cause du matérialisme était irrévocablement consacrée à prétendre mettre de toutes piè-

sagesse est un fait, mais encore un fait ha'niluol,

nn« disposition, une alTeclioii permanente de l'âme
;

et comme les lialiiludes ne s'acquièrent que par les

actes réitérés, elles ne se prouvent presque jamais
que par ime longue suite, une continuité, une niul-
liplicilc d'actions dont il est impossible d'avoir la

preuve par une autre voie que par le seul Icnioi-

gnage de ceux «pii ont été spectateurs assidus de ces
tirtions. >

(f)22) Hhtoire Je lu ph'dosophic an wiir sihlr,

t. II, p. 223; IS29. — « 11 faut toujours, dit Kéra-

try, mettre au bout des nerfs qnel(iue chose qui ne
soit pas la matière; la sensation est le fruit de cet

inconcevable byniènéc disposé par le Créateur, et

voile par lui d'un sombre rideau. > {Induclioiis mo-
rales et pliysioluyiqnes, p. 121.)

(()2.") De rin'ilulion et de ta folie, t. II. Voy.

tonle la première partie.

(t>21) Ces faits sont reconnus de tous les prati-

ciens.
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ces dans le cœur humain ce qui ne s'y trou-

vait pas. Si ce doute provient de la société

en général, elle les considérera, s'ils )ieE-

sislent, comme des hommes en délire , plus

dignes de pitié que ceux pour lesquels ils

se dévouent. Mais heureusement de telles

suppositions sont également contraires aux
faits fournis par l'observation philosophi-
que et à ceux fournis par la pratique. Il

y a dans l'homme autant de grandeur que
de bassesse ; ses instincts moraux ne l'a-

bandonnent jamais ; ils se montrent, ils jet-

tent de l'éclat jusque dans les prisons , jus-

que dans les bagnes ; et les manifestations
auxquelles ils donnent lieu dans cesdcrneures
du crime sont la jireuve la plus irréi'ra.^sble

et la plus imposante de leur réalité et de
leur empire (625). Ainsi la philosophie ra-
tionaliste de nos jours a rendu un grand
service en donnant la démonstration rigou-
reuse du caractère absolu du sens moral
et du devoir. Mais c'est à cette démonstra-
tion qu'il eût été prudent de s'arrêter. Les
nsychologistes auraient dû descendre des
hauteurs de la métaphysique pour observer
un autre ordre de réalité, voir comment
faiblissent les sentiments moraux dans le

cœur humain, pourquoi ils faiblissent. Au
lieu de tomlicr pour la plupart dans ce spi-

ritualisme raffinéqui les a conduilsd'unbond
au ])anthéisme , ils en fussent venus aux
conclusions si vraies et si éminenuiient
pratiques des théologiens qui croient en la

révélation telle que l'enseigne la tradition

catholique.
Cette dernière atteste que l'homme, ayant

prévariqué en marchant dans l'erreur de
ses sens , est devenu la proie du mal moral
comme du mal physique, et cju'il n'a pu
être tiré de cet abîme profond que par la

grâce divine, se manifestant au moyen du
mystère de la rédemption (026). A côté de
celui du péché originel que nous devons
laisser à part, comme l'arche sainte à la-

quelle il n'était point permis de toucher
sans trouver immédiatement la mort , appa-
raissent deux notions qui se trouvent dans
le domaine des investigations de l'homme:
premièrement, l'insufTisance de la moralité
numaine, son incertitude, ses faiblesses ; la

nécessité où elle se trouve d'avoir en dehors
d'elle-même un juge et un régulateur. Les
préceptes ressortant de la morale humaine,
ainsi que leurs obligations, sont précaires,
jiarce qu'ils sont inlluencés par tous les

étals divers de l'organisme, avec lequel ils

ont une connexion éloignée. Les impulsions
qui naissent de la chair les ébranlent , les

besoins viscéraux les font taire quelquefois
et très-souvent les pervertissent : Caro
eniin concupiscil adversus spiritum. Laphré-

(02")) Consullcz sur ce sujet les ouvrages qui ont
trait aux prisons et aux établissements île délcntion,
parliciilièremcnt celui de M. Frégier. Voy. lingues,

prisoua, criminels, par Appf.rt.

((1:21!) Luvalci', que l'on doit toujours considérer,
ni;il;;ié ses (''lails systénialiques, comme un des plus
;;r:ii](l^ ol'.sc'ivalcurs de la nature humaine, a dit en
pi(>|irrs Icnuc.-' : « ('(lur le diie en pasianl, la diic-

nologie, à son insu, a puissamment élayé

ce point de doctrine. Un de ses organes

,

homme dont l'acharnement anti chrétien

s'est maintenu pendant une longue vie avec
autant de persévérance que celui de 'V^ol-

taire, a écrit ces paroles, dont tout homnae
qui se livre à l'observation du monde peut
apprécier la portée : « La justice, dit-il ,

dont tous les hommes font parade, car

tous en ont plus ou moins l'esquisse , est

pourtant une faculté qui se présente rare-

ment dans la société 1 Une première preuve
que j'en donne, c'est que s'il existe dans un
canton un homme d'une probité remarqua-
ble , il est toujours cité Démontrez dans
un sens une vérité morale, chacun applau-
dira; mais prenez chacun en particulier, et

sommez-le de s'en faire rai>plication : parmi
ceux qui seront dans le cas d'en soutl'rir

,

vous en trouverez fort peu qui se résignent

sans murmurer, et toujours un grand nom-
bre auront recours à la ruse pour s'y sous-

traire... Supposez une grande force dans
les sentiments qui tendent plus ou moins à
régoïsme, supposition qui sera facilement
convertie en certitude par la comparaison
des têtes humaines , et dites-nous si la

conscience morale, la justice, la probité,

seule contre tant d'ennemis, a beaucoup de
chances pour triompher. A priori, on se-
rait tenté de répondre par la négative ; mais
si l'on fait une élude approfondie de la

phrénologie physiologique, si l'on a cons-
taté par des observations souvent répétées
combien sont rares les têtes où l'organe qui
répond à ce sentiment est amplement déve-
loppé, etc., on n'hésitera pas; une sorte

de [lessiiuîsme se glissera dans la convic-
tion l(i\i(liant le sort de l'espèce vivante à

laquelle nous appartenons. Qih'miI ii moi, je

me sens enclin à présumer (pio nous ne
sommes pas le chef-d'œuvre, je ne dirai

pas de la création , mais de toute la hié-
rarchie sentante et vivante possible (627). »

Ajirès des aveux semblables, le même au-
teur, dont l'ouvrage abonde en étranges con-
tradictions, affirme plein d'assurance, quel-
ques pages au-dessous, que le remède à la

dépravation des classes inférieures se trouve
da us l'acciuisitiondes faits qui démontrent l'u-

tilité du travail, et que l'éducation religieuse

n'en ajiporte aucun (628). La question se

trouve ainsi résolue dans le môme sens

qu'elle le fut par les moralistes du xvii' siè-

cle, Helvétius et Saint-Lambert; c'est, eu
d'autres termes, la doctrine de l'utile substi-

tuée aux nobles instincts de l'homme. Et je

l'observe en passant, les fauteurs du maté-
rialisme moderne ont plusieurs points de
contact avec l'école sensualiste du xviu" siè-

cle, ([uoiqu'ils affirment hautement des pré-

tiinc du pcelié originel, qui est presque un olrjet de
plaisanterie pour notre siècle sceptique, a tous les

caraetères d'évidence pour le vrai philosoplie. »

{ ICasdis physioijn. , tom. 1", pr. in-!', pa^'C 175,
178(!.

(027) Broiissais, De l'iniltilion cl de In j'alic, |. I"',

p. ôOl-a, -2- étiit.

((I"2S) Ouvyaijc cilé, I. i"
, p.

'>'.'').
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tentions à d'autres précejites que ceux de
teurs devanciers, sur lesquels ils déversent
cepenilant un certain mépris (029). Il est de
l'essence de l'erreur de tourner constam-
ment dans un cenle vicieux , et, de même
que dans l'ordre de la science de la vérité,

cliacune de ses hraiichcs se dirigent vers le

même point ; dans l'ordre de l'erreur, tous
les eli'orts convergent au même but, la né-
gation.

Si l'on ne se home point à une observa-
tion superîicielle du cœur humain, on recon-
naîtra bientôt que ses sentiments subissent
dillérenis modes d'altérations. Les maladies
de l'àme ont leur degré d'intensité comme
les maladies du corps , et il est important
d'en saisir les nuances. Il en est une surtout
dans laquelle la conscience s'abuse et s'af-

faiblit, sans pourtant se pervertir. En lutte

flvec ses passions, qu'il trouve le moyen de
justifiera ses ]:)ropres yeux, l'homme con-
tracte l'habitude de considérer ses actes

comme fondés sur la conscience, quoiqu'ils
s'écartoui insensiblement de son type ab-
solu. Bien plus encore, ces mêmes actes

pourront trouver des c!pj)lau(iissemencsdans

Je momie, qui ne juge que de la superficie

des choses, et la conscience s'engourdira
davantage. Qiiede philanthropes., que de per-
sonnes austères sont bénies du monde et se

contemplent elles-mêmes avec un sentiment
d'approbation 1 et en dernier terme, tous
ces actes qu'on admire aboutissent souvent
aux émotions de la pitié ou aux jouissances
de i'amour-propre satisfait. Cette erreur de
conscience revêt une foule de formes toutes

plus insidieuses les unes que les autres, et

i;ui, bien plus ([ue les forfaits, sont l'origine

du malaise ik' la sociélé , puisqu'elle n'a

contre elles aucun pouvoir ré[)ressif. Cela
jirouve suillsaniraent, et c'est, encore une
fois, de l'expérience vulgaire, que la cons-
cience ne peu' être son propre juge et citer

ses actes à son i)ropre tribup.al; elle est trop

complaisante , et la conscience générale, qui
certes a bien une autre valeur, l'est égale-
ment. Dès lors il devient indispensable,
jiuisque la loi morale humaine peut porter
à faux, qu'elle se rectifie auprès de Dieu, la

cause et la substance de tout bien.

Les moyens lui sont fournis par le sacre-

ment de là pénitence catholique. Avec lui il

est impossible que le bandeau des illusions

ne tomlie point, que la conscience essaye de
ge justifier devant celui ([ui soii'ie le fond
des cœurs, et qui n'accorde sou pardon qu'à
celui dont les intentions sont pures et droi-

tes ((j30). C'est une grave erreur de croire

que la confession ne convient qu'aux grands
coupables : elle est utile à tous les hommes
exposés, par les événements journaliers de la

(()20) Bnoissxis , De rirrilalion e> de lu folie.

— yoij. ce (m'il (lit lie Vécole seiisualisle.

(C3ti) Je supplie mes 'eclciiis de léliéihii' mûre-
ment sur ce point, et ils trouveront que l.i confes-

sion , iiilioiluctidu néeessaire .lux p;ali(|aes reli-

gieuses, doit concounr puissamment au perfection-

liemeiit moral du genre imiuain. Hossuel a dit : « De
îDéme que la règle dtj mouvements iiilérieuis c'est

vie, à voir affaiblir en eux les notions sacrées
de la justice et du devoir.

Les préventions ont beau vouloir prxndro
racine dans les esprits que l'incrédulité tient

sous son empire, il faut qu'elles se taisent

devant la puissance des faits. Ouant à nous ,

nous n'en connaissons pas de plus propres à
suggérer des réflexions sérieuses en faveur
de la religion catholique, que ceux qui nous
démontrent l'accord de ces préceptes et de
ces pratiques avec toutes les choses exté-
rieures. Elle enseigne tous les hommes

,

établit ses autels dans tous les climats
,

sous toutes les latitudes, et peut y fleurir.

Entin, chose aussi admirable encore, non-
seulement elle convient à tous les tempéra-
ments des hommes en particulier, mais en-
core elle les redresse. Excepté les phréno-
logues, tous les physiologistes sont d'accord
sur la juste importance qu'il faut attribuer

au tempérament pour expliquer certaines

prédispositions natives pour telle ou telle

manifestation morale.
Le tempérament sanguin, celui dans lequel

un sang riche et abondant excite les nerfs,
agite les centres nerveux, porte l'homme à
l'impétuosité et à la colère : le christianisme

modère cette ardeur vitale en sollicitani à la

douceur.
Le bilieux, celui qui se caractérise par la

rigidité de la fibre, la prédominance de la

sécrétion hépatique , dispose à une sombre
mélancolie , ou à la violence : le christia-

nisme inspire à ceux qui possèdent ce tem-
péj-anieiit des pensées consolantes et les as-

souplit.

Le lymphatique, celui dans lequel pré-
domin'e la laxité de la fibre, l'abondance des
sucs séreux porte h l'indifférence et à la mol-
lesse : le christianisme ranime ceux qui sont
tombés dans cet état léthargique et les rend
zélés pour le bien.

Le nerveux est mobile à l'excès; l'homme
qui possèiJe ce tempérament se berce d'illu-

sions chimériques , s'agite toujours au mi-
lieu d'un flux et refi.ux d'actes contraires :

le christianisme le fixe et le dépouille de
ses illusions dangereuses.

Et lorsque, entin, chose qui a lieu d'ordi-

naire, tous ces temi^raments se combinent,
le christianisme tend Ji étouffer les vices

comme h faire prédominer les qualités qui

dérivent de chacun en particulier.

Si l'on nie cette influence, on niera les

choses que l'on voit tous les jours : des hom-
mes qui sont devenus doux et humbles, de
tiers et d'impatients qu'ils étaient; des hom-
mes mous et a[iathiques devenus zélés; des

hommes chimériques qui sont devenus po-
sitifs sous l'intluence des idées, et surtout

des pratiques chrétiennes.

la juste et saine raison, ainsi la règle de la raison

c'est Dieu même ; et lorsque la volonté humaine

compose ses mouvements selon la volonté de son

Dieu, de là résulte cet ordre a.tmirable, ce juste

tempérament ; de là cette médiocrité raisonnable qui

fait toute la beauté de nus àmos. » {Sermon sur la

loi de Dieii.)
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Plus l'homme est libre, c est-h-dire plus il

est soustrait aux intluenccs extérieures qui

0|)i)riment l'élan de sa nature morale , plus

il se sent porté au bien. Mais sa liberté ,

comme les grandes conquêtes, est le prix

de nombreux efforts. La philosopliic, que
nous devons considérer comme une belle in-

troduction à l'élude des dogmes religieux,

atTirme cette vérité, mais ne donne nulle-

ment les moyens de parvenir à cette séré-

nité de l'âme où il n'y a place que pour les

généreux mobiles. Le christianisme pose

des règles sûres , trare un plan de conduite

invariable, et ordonne l'éducation des sens

par le moral, et non celle du moral par les

sens. El, chose remarquable et bien cons-

tante à la fois, malgré la contradiction ma-
nifeste de leurs actes, tous les hommes tom-
bent d'accord sur ce point. Demandez-leur
quel est le premier des biens, fort peu. vous
répondront : C'est la santé ; mais presque
tous vous diront : C'est l'honneur, ou, en
d'autres termes, l'accomplissement intégral

(les o])ligations de conscience. Donc, ils sa-

vent fort bien mettre à sa place et bien au-
dessus de leurs organes périssables, ce quel-

(jtte chose, selon Bossuet, qui dans eux n'ap-

jiréhende pas la corruption. L'histoire four-

nit encore des arguments sans réplique Avant
d'avoir l'Evangile pour sa sauvegarde, l'hu-

manité olfrait pouitant quehmefois le spec-

tacle de vertus sublimes, d liéroï([ues dé-
vouements; mais ces vertus, ces actes dé-

voués reposaient toujours sur les habitudes

de tempérance et de sobriété qui étaient en
honneur dans la pratique de la loi civile. Le
commencement de la république romaiîio a

été remai'cpiable par une belle collection

d'actes commis par ses austères citoyens , et

qui n'ont |)as d'autre source. Ici, c'est Corio-
lan dont le cœur rempli de fiel et de ressenti-

ment se laisse attendrir par sa mère et re-

nonce à ses projets de vengeance; ailleurs,

c'est Manlius Torquatus, qui oublie la du-
reté de son père pour voler à son aide; l.'i,

c'est Décius , qui offre son corps aux jave-

lines ennemies ]iour assurer la victoire à

son pays; plus loin, c'est Régulus, dont la

grande Ame ne peut se résoudre à violer la

foi jurée, même à des ennemis suspects.

Ces traits admirables disparaissent bien vite

de la république, à mesure que le luxe s'y

déploie avec son cortège de vices et de dé-
bauches. Pour retrouver la sublimité mo-
rale, il faut traverser une longue période

,

tissue de crimes et d'infamies, avant de con-
templer l'aurore de la société chrétienne,
avec laquelle fleurirent toutes les vertus.

Nos sociétés modernes sont plus parfiii-

tes; mais la loi du mal pèse encore sur elles

et leur rend impérieux le besoin de la révé-
lation. Ce que je dis n'est point spéculatif,

mais découle des travaux d'un homme posi-

tif, d'un rigoureux statisticien, M. Quele-
let (631). Dans son ouvrage, qui doit jeter

le désespoir dans l'Ame des .nerédules, il

étudie froidement l'espèce humaine dans
l'état de société; il voit les crimes se répé-

ter chaque année avec une effrayante conti-

nuité; et, enfin, il pose en ])rincipe que ce

qui se rattache à l'espèce humaine considérée

en masse est de l'ordre des faits ])liysiques.

Plus le nombre des individus est grand

,

plus la volonté humaine s'etface, et laisse

prédominer la série des faits généraux cpii

dépendent des causes d'après lesquelles existe

et se conserve la société. Il faut bien l'a-

vouer, dit-il, quelque aflligeante que i>araisse

au premier abord cette vérité, en soumettant
à une expérience suivie les corjis bruts et

le système social, on ne saurait dire de quel

côté les causes agissent dans leurs effets

avec une régularité filus grande (032). Or,

qui est capable de triompher de ces obsta-

cles, sinon la réaction morale. M. Quetelet

l'admet, cette réaction ; mais , dit-il , elle

n'agit que de la manière la plus lente. Qui
lui prêtera des forées? Tous les hommes
sérieux m'ont répondu : Le voyageur qui
parcourt des déserts brûlants recherche au
milieu de sa course un ))eu d'eau pour étan-

cher sa soif, un peu d'ombre pour réparer

la fatigue de ses membres; l'Ame humaine
qui traverse le monde social, où souffle le

vent si meurtrier du vice et de l'indilTérence,

a besoin de s'y sentir abritée sous l'aile pro-
tectrice de Dieu.
MORDEUR , sorcier chez lesHaeeltzuks.

VolJ. NOOTKA-COLOMBIENS.
MORT. — Tandis que la poussière re-

tourne â la terre, d'où elle fut tirée, l'esprit

retourne à Dieu, qui l'a donne' (033). Il est

beau d'apprendre que la physiologie donne
sur ce point les mômes garanties que la tra-

dition chrétienne. Ecoutons Barthez, qui ter

mine son grand ouvrage par ces remarqua-
bles paroles : « Le principe vital peut périr,

sans c[ue la puissance tiont il dérive soit af-

faiblie; de même que les rayons du soleil

se réfléchissent et se perdent dans l'ombre
des corps opaques, sans que cette source do
lumière puisse jamais êire épuisée. Lorsque
l'homme meurt, son coips est rendu aux élé-

ments ; son principe de vie se réunit à celui

de l'univers, et son Ame retourne à Dieu,

qui l'a donnée, et lui assure une durée im-
mortelle. La parole du Tout-Puissant, en
créant les esprits, les a affranchis de la loi

générale, qui condamne à finir tout ce qui a

été commencé. Ils doivent l'immutabilité do

leur existence à la volonté de Dieu, qui leur

en renouvellera la sanction dans le moment
terrible où ils verront les corps célestes se

dis;<oudre et s'anéantir, le spectacle magni-
fique de la nature s'évanouir comme une
ondire, et le temps, qui avait fait naître et

périr toutes les choses mortelles, être ab-

sorbé dans l'abirae de l'éternité (031). »

Dans l'ordre des clioses naturelles, la mort
est nécessaire, puisqu'elle limite l'extrême

(fir»!) Sur l'Iwmme et le (léirtoppemcut de ses fn-

nllés, vu /""js.if/' phifÂ}(juf r.nrinic, 2 v.il.
; Paris,

1835.

((i">2) T. Il, p. 218.

i(i5">i Ecclc. xu, 7..

((iôi) B.MiriiEZ, Science rfc l'Iuiiiiiiu', l li, p. ÔSO.
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fécondité de la nature, qu'elle entretient et

renouvelle la vie. Cela étant, il devait entrer
dans le plan des lois providentielles de rendre
à ses créatures doux et facile à supporter le

passage de l'état de vie à celui de uiorî. Co
passage peut être, en effet, considéré comme
la fonction dernière des êtres organisés. Hal-
1er et Barthez affirment que l'idée de la mort
n'alfecte point ceux qui en approchent au-
tant que le croient le commun des hommes.
Les annales de la science ont conservé sur
ce point les témoignages authentiques de
quelques grands hommes qui ont eu assez de
calme et de liberté pour analyser leurs der-
nières sensations dans le moment suprême.
François Suarez, jésuite célèbre, qui mourut
à Lisbonne en J017, dit, peu avant d'expi-
rer; Non putabain tain dulce, lain suave esse

mort : Je ne pensais pas qu'il fût si doux et

si agréable de mourir. JL Simmons, dans
la Vie qu'il a donnée du célèbre William
Hunter, rapporte quo ce di-rnier, étant près
d'expirer, dit à son ami, M. Couîbe ; « Si j'a-

vais assez de force pour tenir ma plume,
j'écrirais combien il est facile (easij) et agréa-
ble de mou.nr. > La mort n'est la térreui- des
terreurs que pour l'homme pervers dont l'a-

gonie est troublée, parce qu'elle est le terme
d'une existence toute de désordres moraux
et physiologiques : 5 lui une assistance toute
particulière pour disi.iper l'épouvante du
tombeau.
Un des auteurs cités précéiemnieni a re-

marqué, avec raison, que les institutions hu-
maines ont coiTOmpu , pour les hommes,
jusqu'au iionheur de mourir (633). Le mo-
ment de quitter la vie conmience-t-il à s'ap-

procher, l'intelligence présente en foule aux
sentiments, et surtout à l'imagination, tous
les objets de jouissance qui ont rendu la vie
si douce à ces moribonds. Il est dur pour une
mère de famille de voir finir ses jours quand
elle laisse des enfants en bas âge; il est dur
de mourir pour l'artiste, pour l'homme poli-

tique, qui laissent des œuvres inachevées : à
ceux-là les secours religieux pour éloigner
le désespoir.

On pense généralement dans la société que
l'inlelligence s'affaiblit aux approches de la

mort. Les incrédules surtout, s"a[ipuyant sur
ce fait, bien gratuitement supposé, imputent
à la faiblesse intellectuelle des mourants
leurs insistances pour obtenir l'intervention

du prêtre. Cette supposition se montre dans

toute sa force lorsqu'il s'agit d'agonisants il-

lustres, qui ont été durant leur vie les ad-
versaires des croyances chrétiennes. La phy-
siologie, cependa'nt, n'enseigne point à con-
sidérer ainsi les choses. Voici ce qu'elle de-
montre. Il existe réellement deux sortes
d'agonies : l'une sans délire (le mot agonie,
qui implique Tidée de perte de conscience,
est donc iuipropre à la rigueur). Les agoni-
sants en délire ne pouvant rien réclamer, ce
n'est pas à eux que s'adresse la supposition
dont nous venons de parler. Mais dans l'a-

gonie sans délire, on peut très-légitimement
rendre responsables de leurs actes les indi-

vidus qui succombent en accomplissant leurs
devoirs de chrétiens ; non-seulement leur
intellect n'est point engourdi, mais il a même
l)lus d'activité. Ainsi, lorsque le cerveau
ne meurt qu'au bout d'un certain temps,
après que la mort a pénétré dans d'autres

parties du corps, n'étant point alors frappé
aussi directement par la dissolution , ou y
participant plus tard, l'action de cet organe,
augmentée même par son isolement, peut
faire que les forces intellectuelles de l'âme,

par une coiTcsponiiauce liai-in'iiii(j:ii% soient

singulièrement excitées, et s'élèvent au plus
haut degré. Certains hommes, aux approches
de la mort,- ont une élévation d'idées et une
éloquence qu'ils n'avaient jamais eues aupa-
ravant. Avant la mort, dit Haller, il n'est pas
rare de voir les moribonds recouvrer la mé-
moire, la régularité de l'intelligence, qu'une
longue maladie leur avait fait perdre (636).

Qui n'a reuiarqué, au trépas de personnes
chères, la netteté île vues, l'ordre et la clarté

des souvenirs, la saine appréciation des cho-
ses passées, présidant à l'exécution de leurs

dernières volontés?
Que de monarques, inhabiles durant leur

vie à soutenir le fardeau d'un grand empire,
ont légué de lumineux conseils à leurs suc-
cesseurs au moment même où la mort allait

les en décharger 1

Donc, il est vrai de penser que ces con-
versions subites à l'article de la mort, qui
font l'étonnement du monde et en même
temps la joie de l'Eglise, loin d'être fondées
sur l'imbécillité cérébrale, sont, au contraire,

la dernière et sublime lueur d'une intelli-

gence épurée, dégagée des étreintes de l'er-

reur, et plus libre dans ses déterminations.
Donc il ne faut point se hâter de dire : « Cet
homme est devenu stupide, » en apprenant

(G3S) B.vRTHEZ, Science de l'homme, t. IL
(li7)H} Antemoricmnon rarum est convalescere miseras

etmeinoriiim recuperiire sanamque mentein,forteelexea
debitilate qnœ in universa machina invulescit. (Hall.,
FA. phys. corp. hum. t. V, p. 308.) A la fin de son grand
ouvrage, ce pliysiologiste revient sur ce sujet, qui
parait vivement l'intéresser. Il commence par dire

quj son expérience des mourants est immense; que
les devoirs de sa charge l'ont ol)ligé souvent d'as-

sister à des agonies. {Mortemsœpe in animalibus sœpe
in hominibus sum conlemplulus qnibtis ofjicium me
jitbebat nssidere, t. Vlll, p. 123.) Voici l'analyse qu'il

donne de l'agonie : < La paiole devient de plus en
plus embaiTasscH'; la !éie ne pi-m plus se sonlenir;
L's iiiaiiib ne pi-uv.-nl plus î^tiivie les eoninianil';-

menls de l'àme; enfin l'esprit (mens) ne donne plus

aucun signe de son empire, non pas parce qu'il ne
sent rien, car c'est la dernière faculté qui périsse

(ultimus enim scnsns amittitui), mais bien parce que
la porte des mouvements le met dans l'impuissance
d'exprimer sa pensée... Et c'est alors que le corps
court vers la destruction {in putredinem mit). Nous
rendons notre âme à Dieu, qui seul a statué sur no-
tre mort. Très-souvent il m'a été donné de sur-

prendre sur les traits des mourants illumines d'une
douce joie {non sine blando subrisu), l'expression de
l'espérance la plus vraie. Une mort semblable est

vraimciit le derniiM- et le plus puissant désir d'«'»

honunc sag<'. i [l.oc. cit., I'2l.)
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qu'un auteur illustre, qui avait aflligé le

iMonde catholique par ses écrits, a iiiHiidé des

larmes de son repentir, à son heure dernière,

le signe de la rédemption. Les voies tic Dieu
sont impénétrables , sa miséricorde eM inli-

nie. L'homme fragile est détourné à c,ha(iue

instant, dans la plénitude de la vie, du che-

min de la vérité. Le Juge suprême attend,

dans un moment propice , une manifes:a-

tion si)ontanée et libre de la conscience. Le
moment d'après ces brillantes lueurs d'in-

telligence doit être celui de ra^:;onie. Et
lorsqu'on songe à la grande fréquence de ces

derniers actes de foi chez les hommes qui
ont donné tant de preuves de la plus remar-
quable intelligence, loi'squ'on les voit saisis

du salutaire désir de brûler sur l'aulel du
vrai Dieu le fruit de leur génie égaré et de
leur orgueil, on admire cette secrète justice

de la Providence, qui offre une chance de
salut de plus à sa créature qui a ennobli son
principe pensant par le travail. Les conver-
sions à l'article de la mort

,
quoique très-

fréquentes chez les criminels, les libertins,

(ihez tous ceux qui ont usé leurs forces mo-
rales et physiologiques, sont moins S[ionta-

nées que «liez les j-i n.s.urs.

Le phénomène phj'siologique de la mort

,

qui nous présente ainsi le principe moral de
l'homme subsistant dans toute son énergia

au milieu de l'organisme en ruines, servira à

nous initier aux rapports du physique et du
moral. Voy. Moral. (637).

Les soins qu'apportent les peuples à la sé-

pulture de leurs corps n'est poiîit une chose
indifférente. Le respect dont ils entourent
leurs dépouilles est un hommage c[u'ils ren-
dent à leur individualité; c'est, en quehvie
sorte, le signe de l'idée qu'ils se font de leur
propre dignité, et la formule symbolique p9r
laquelle ils traduisent leurs saintes aspira-
tions à l'immoFlalité : c'est du moins ce que
l'histoire nous apprend d'une manière assez
explicite. Sous l'empire du polythéisme, re-

ligion qui se confondait par bien des points
avec le panthéisme, les corps étaient soumis
à la combustion ; et dans l'idée des peuples,
l'unie du défunt s'exhalait de cette cendre
pour se réunir à l'àme universelle. Cette
pratique funéraire est en usage dans une
grande partie de l'Orient. Les Egyptiens
seuls, parmi les peuples de l'antiquité, nous
montrent un respect prodigieux pour le dé-
bris organique de la créature humaine. Do

(657) I Au délire inême des agonisants succède
quelquefois la plus grande netteté dans l'exercice de
l'intelligence.' La concentration du cerveau cessant
lorsque la gangrène survient à l'organe le plus af-

fecté, les forces sensitives d'autres parties du corps,
dégagées des lions de la sympathie de ces organes,
reprennent plus d'activité dans leur distribulioa à

ces parties, et l'état naturel des ovganes de l'intel-

ligence peut être alors ainsi rétabli. > (BAurinîz,

Scirjice de l'homme, t. II, p. 350.)

Voici qui est encore plus formel : « Il est presque
de règle générale que les hommes plongés depuis
longues années dans la mélancolie, la manie et la

fureur, reviennent pleinement à eux dans les der-

nières périodes de leur existence. » (l{rr,i)\(.n, Trinic

de phijaioloijic, '. V, p. H5.)

môme qu'en tant que peui)le ils avaient

voulu survivre aux autres peuples par leurs

gigantesques monuments, chez eux les indi-

vidus ont également voulu se survivre. Tou-
tes les castes, celle des esclaves comme celle

des nrêtres, prétendaient aux honneurs de
l'emoaumement, et voulaient que leurs corps,

soirUieusemenl abrités par des bandelettes ,

fussent défendus des atteintes de la corrup-

tion et ne demeurassent pas confondus avec

les éléments du monde. La religion chré-

tienne, sans entrer dans tous les détails mi-
nutieux de ce luxe funèbre, vénère dans la

déjiouine terrestre, et d'une manière bien

touchante, ce qui fut le tabernacle de l'es-

prit (G38). Elle répand sur elle ses prières

céleslesj dont bien peu d'hommes ne sont

pas jaloux. Et l'on sait que les ijrcmiers

chrétiens, alors qu'ils étaient traqués comme
des bêtes fauves, rangeaient au nombre de

leurs plus strictes obligations celle d'enseve-

lir les morts. Ce culte des tombeaux est une
belle chose dans l'ordre social, parce qu'il se

fonde sur la religion et sur l'immorialité da
î'âme, dont les doi^rnes font vivre les nations.

MOrrrALITÉ ANNUELLE des divers pays.

T'cy. !. ACrS HUMAINES.
MOUFLON. Voy. Mouton.
MOUTON.— C'est un des animaux les plus

importants pourThoiume, parce qu'il lui four-

nit à la fois des vêtements et une nourriture.

Deux animaux divers ont été indiqués
comme étant le mouton sauvage, ce sont le

mou/Ion et Vargali, qui, suivant Pallas, sont

de simples variétés de la même espèce (639).

Le mouflon se trouve en Sardaigne et dans
le nord de l'Afrique, peut-être se trouve-t-il

aussi dans d'autres régions montueuses de
l'Europe méridionale (6V0). Les anciens con-

nurent très-bien cet animal, ils le nommaient
musimon ou iuiismon, mot qui sans doute est

le même que muflon. Pline et Strabon (6'i.l)

en donnent une description fort exacte; le

premier lui assigne pour pairie l'Espagne
et la Corse, et le second la Sardaigne. « Da-js

la relation de mon voyage en Portugal , dit

Link , j'ai parlé d'un animal connu dans le

pays sous le nom de chèvre saurnge (6i2).

On le trouve en assez grand nombre dans
les montagnes rocheuses et déchirées de la

Sierra de Gérez, dans le nord du Portugal;

on lui donne souvent la chasse à cause de

la bonne qualité de sa chair. J'ai rapporté

une peau qui est empaillée et conservée

(638) Ne savez-vous pus, dit le grand Apoire, qnn

voire corps est le temple du Saiiit-Espril, qu'il est en

vous , et que vous l'avez reçu de Dieu ( / Cor. vr,

19). Et ailleurs : Le corps, comme une nemence, est

mis en terre dans la corruption, et il ressuscitera in-

corruptible. Il est semé dans l'iijnomiiiie, et il ressus-

citera dans la gloire; il est semé dans la faiblesse, et

il ressuscitera dans la force.

((i39) !,innc les avait confondus sous le nom
iVoris .\tnnwit.

(GiO) Voy. Cei.ti, Naturgeschiclite von SardiTiicii

ubcrs; Leipzig, 178,5, th. I, s. \i-2.

((Î4I) llisi. nat., I. vui, c. 49; Stiub., livogr.,

1. V, p. t-2'i. Cas.

((il"2) 13. ^2, s. 9-2,93.
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dans le musée de zoologie de Berlin. Feu II-

liger donnait à cet anin)al le nom de capra
œgagnis (chèvre sauva;j,e). Mais les cornes
du moullon ne sont point [lareilles à celles

de la chèvre sauvage ; il leur manque l'a-

rèle vive de ces dernières , c'est-à-dire

que leurs arêtes sont jiresque émoussées et

qu'elles sont jiresque triangulaires, leur sur-
face est un peu concave, comme chez le bé-
lier. Cet animal est donc ti'ès- voisin du
mouflon, par sa forme, par ses poils courts,
son dos rayé de noir ; mais les cornes ne
sont point contournées en spirales, elles

sont droites , courbées inférieurement en
arrière et beaucoup plus petites ; mais l'in-

dividu était jeune, et peut-être que dans un
Age plus avancé les cornes deviennent |)lus

grandes et contournées en spirales. Les Por-
tugais habitants des montagnes nous alTir-

mèrent que l'œgagre mâle ])ortait de la

barbe, mais on ne peut se fier à cette asser-
tion. » C'est donc une question encore in-
décise si cet animal et le moullon ne for-

ment qu'une seule espèce, ou bien s'ils en
constituent deux ; s'il appartient au genre
chèvre ou bien au genre mouton? Cette
chèvre sauvage se distingue du boufjuetin
par ses cornes, qui sont petites, (juadrangu-
laires, à angle obtus. Le moullon pas plus
que les espèces voisines ne paraît être la

souche sauvage du mouton ; son pelage n'a
pas la moindre apitarence laineuse, sa queue
est courte et tronquée; il a la forme déga-
gée du chevreuil, et si l'état de domesticité
a pu changer le jioil en laine, nous ne voyons
pas qu'il ait amené le prolongemenî de la

queue. Les animaux sauvages ont le corps
plus gros que les animaux domestiques

,

mais le corps élancé du chevreuil ne peut
jamais devenir le corps épais et ramassé du
bélier. Le mouflon peut s'accoupler avec la

brebis et donner des métis. Les produits de
ce croisement étaient déjà connus des an-
ciens sous le nom de umber, l'accouplement
d'un umber avec un individu de la souche
primitive n'est point stérile. Mais Cetti ne
cite point d'observations qui établissent que
l'accouplement des umber entre eux ait été
fécond.

Pal las (C-W) donne une très-lionne des-
cription de l'argali

,
qu'il regarde comme

appartenant à la même espèce que le mou-
llon , mais il en diffère par la forme et j)ar la

couleur : l'argali devient beaucoup plus
épais que le mouflon, de telle sorte qu'il at-

teint quehpiefois un poids de 300 livres, et

ce qui surtout est un caractère essentiel,
c'est que la femelle de l'argali a des cornes
qui ne ditfèrent de celles du rndleque parce
qu'elles sont plus petites , tandis que la

femelle du moullon n'en porte jamais ; d'où
Cetti conclut avec assez de raison, comme le

fait aussi Alzélius, que l'argali et le mouflon
a^)partiennent à deux espèces différentes.
Lun et l'autre se distinguent du mouton
par l'absence de la queue. 11 y a probable-
jnent encore dans l'Asie et dans l'Afrique

(()ir>) Sov. (ICI. l'j'snl., V, 7, p. -IM o\ siiiv.

plusieurs espèces sauvages île ces animaux
que des observations ;tlus attentives nous
feront connaître par la suite.
On peut en compter jusqu'à six espèces :

1° Le mouton d'Europe, dont la toison varia-
ble jjour la tinesse est mêlée de poils plus
ou moins durs. 2° Le mouton dont les cor-
nes sont contournées en spirale, du sud et
de l'est de l'Europe; le mouton à longue
queue, qui paraît en être une sous-espèce.
3" Le mouton à grosse queue , ou chez le-

quel cette partie a des dispositions pour at-

tirer à elle la graisse ; on en compte diverses
variétés : par exemple, le mouton kirguise,
dont la queue est large ; le mouton de
Bukarie , dans la laine duquel sont des
poils longs et soyeux ; le mouton du Cap,
avec une longue queue chargée de graisse.
4" Le mouton de Guinée , qui a les jambes
élevées et du jfoil en place de laine, o" Le
mouton du Thibet

,
qui a des poils longs et

soyeux, et qui ne diffère de la chèvre que
par l'absence de la barbe. 6" Le mouton de
laïhébaïde quia de longs poils soyeux brun-
rougeâtre et une queue courte. Toutes ces
espèces sont à l'état domestii[uc, on ne les

connaît point à l'état sauvage. Aucune des
espèces sauvages connues n'a de Inine , il

n'est donc point pi'obable qu'elles aient été
la source des espèces lanigères. Nous ne
savons du mouflon des montagnes de l'Afri-

que septentrionale que ce qu'en a écrit

Geoffroy Saint - Hilaire ; il porte un poil

mou rouge, blanc vers la pointe avec une
longue crinière, de sorte que c'est l'animal
qui se rapproche leplus du mouton, quoique
IJOurtant de loin.

MOUVEMENTS. — L'homme , considéré
dans ses rapports avec les objets qui l'envi-

ronnent, a pour but, en se déterminant, de
s'éloignerdeceuxqui pourraient lui nuire, et

d'atteindre, au contraire, ceux cpii doivent
lui être utiles, pour les saisir et les modi-
fier ensuite selon ses besoins. Mais, dans ces

deux circonstances, il faut qu'il se meuve,
qu'il déplace, en totalité ou en partie, sa

substance matérielle. Ce mouvement, ce dé-
placement, soit général, soit |)artiel, estdonc
alors, en dernière analyse, l'objet de ses dé-
terminations. L'appareil decestleux sortes de
locomotions est le même que celui des gestes

et des attitudes; les memlires abdominaux
et les membres thoraciques en sont les

agents, et l'on observe, soit dans leiu" struc-

ture, soit dans leurs mouvements, les mêmes
harmonies que nous avons signalées en par-

lant de ces fonctions expressives. Ainsi, les

membres abdominaux, qui sont destinés à

supporter tout le reste de l'organisation

dans les divers déplacements d'ensemble,
sont moins mobiles, et offrent plus de soli-

dité dans leurs articulations que les mem-
bres thoraciques qui doivent saisir les corps,

et qui, à cause de cela, peuvent exercer des

mouvements plus étendus.
Ainsi une foule d'agents musculaires con-

courent synergiquement à chaque mouve-
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vcmcnt [larliciilier, et se trouvent en lianiio-

nie, soit entre cuk, soit ])ar loiirs altuchcs,

leur direction, leur stnieture, leur puis-

sance, etc., avec ie mode d'articulation, la

l'.insueur, la forme, etc., des leviers osseux

([u'ils doivcjit mouvoir.

Les mouvements d'ensemble que l'homme
provoque et dirige pour se déjilacer sont de

'[ilusieurs sortes. Tantôt il s'éloigne ou s'ap-

]iroche avec plas ou moins de lenteur ou tle

rai)idité des o'M.jets qu'il veut fuir ou attein-

dre, et il marclte ou il courl. Tantôt il ren-

contre dans sa marche ou dans sa course un
obstacle ([u'il peut franchir, et alors il saute.

D'autres fois l'objet qu'il veut saisir se trouve

à une hauteur inaccessible par les mouve-
ments ordinaires, ou bien celui c[u'il veut

éviter ne lui laisse d'autre refuge qu'un lieu

plus ou moins élevé, et (ju'il ne peut attein-

dre par ces mûmes mouvements, et alors il

grimpe. Dans tl'aulres cas, il a à pénétrer à

travers des ouvertures qui peuvent h peine

lui livrer passage, à se dérober, en se dépla-

çant, à des regards ennemis, à se mouvoir
înalgré de graves blessures qui rendent sa

station verticale impossible, et il faut qu'il se

traîne, qu'il rampe. Enfin, il est des circon-

stances qui exigent qu'il traverse des eaux
dont la ]irofondeur l'emporte i)lus ou moins
sur sa stature, et alors il est obligé de nager.

Ainsi donc la marche, la course, le saut, le

grimper, ]<i reptation, la nage, forment les

mouvements généraux qu'exerce l'appareil

locomoteur de l'homme.
Mais cliacnn de ces mouvements est pré-

cédé par la station verticale, attitude qui en
est, ])our ainsi dire, le ])oint de départ, et

par conséquent dont nous devons d'abortl

exposer le mécanisme.
Lorsque l'homme est debout sur ses deux

j)ieds, de manière que la surface plantaire

appuie sur le sid qui le supporte, les deux
résultantes, rejirésentant la ligne de gravité

(lui jiasse entre le sacrum et le pubis, suivent

1 axe des memlires abdominaux, et aboutis-
scntau point delà surface plantaire qui cor-

respond au centre de l'articulation de la

jambe avec le pied. Mais connue le corps
tend toujours à se jiorler en avant, à cause
de la situation de la tête, dont l'articulation

est en arrière de son centre de gravité, et de
celle des viscères thoraciques et abdominaux,
(|ui jjèsent sur le devant du tronc, cette sur-
face; plantaire se prolonge antérieurement,
agrandit dans ce sens la base de sustenta-

tion, et forme une espèce d'arc-boutant qui
s'opjiose à la chute (GW).

La station verticale est maintenue par un
grand nombre de muscles. Ce sont les exten-
seurs de la tête et du tronc qui les em{)6chent
(ie s'incliner en avant; ceux des memJ)res
abdominaux qui forment de ces parties deux
colonnes verticales inflexibles; les muscles
(jui s'attachent d'une part sur les côtés du
bassin, et de l'autre ])art sur les parties infé-

rieures et latérales des parois Ihoracicpjes,

et s'opposent h ce que la ligne de gravit(î

tondie, de l'un ou de l'aulic côté, au delà
de la base de sustentation ; ce sont enfin tous
les muscles fléchisseurs des membres, dont
l'action, combinée avec celle des exten-
seurs, l'approche les extrémités articulaires

les unes des autres, et les maintient forte-

ment réunies pour la solidité de la station.

La station verticale est favorisée parle peu
de ilexibilité de la colonne vertébrale, (pii

(?st par là moins susceptible de déviation ;

})ar les courbures qu'elle offre en sens op-
posé et la largeur de sa base, qui fournissent

à la ligne de gravité un plus grand espace à
parcourir sans produire la chute; par la

saillie des apoi)hyses épineuses des vertè-

bres, qui forment autant de leviers très-jiro-

pres à augmenter la puissance des muscles
extenseurs du tronc; par la largeur du bas-

sin et l'écarteznent des fémurs, qui donnent
h la liase de sustentation une grande éten-
due; par la rotule, qui, en rendant oblique
la direction des muscles de la partie anté-
rieure de la cuisse, donne à leur action plus
d'intensité dans l'extension de la jambe; jiar

k saillie du calcanéum, qui rend plus puis-
sante la contraction des muscles jumeaux et

soléaires , destinés à s'opposera la flexion

de l'articulation tibio-astrajalicnne; par la

longueur et la largeur du pied; enfin par le

nombre des parties qui forment les colonnes
osseuses destinées à soutenir le tronc, psr
les cavités dont elles sont creusées, et par la

largeur de leurs surfaces articulaires; choses
qui concourent à donner plus de force aux
os dont elles sont composées, et plus de soli-

dité à leurs arliculalions.

Cependant, malgré cette organisation, que
l'homme possède seul parmi tous les êtres

animés, et qui démontre évidemment que la

station verticale lui est naturelle et est un
de ses attributs, on a avancé qu'il était des-
tiné à marcher à quatre pattes comme les

brutes, et que ce n'était que par l'effet de
l'éducation cpi'il se redressait, se soutenait
et se mouvait sur ses deux jiieds. Mais on
n'a pas réfléchi qu'en supposant que l'édu-
cation est le principe de la station verticale,

il faut nécessairement admettre aussi (fue
celui qui l'a donnée le premier n'a pu la

recevoir, que par conséquent ce serait de
lui-même (ju'il serait parvenu à marcher de-
bout, et qu'il aurait ainsi contrarié, changé sa
propre nature, ce (jui est impossible, car il

aurait fallu pour cela qu'il modifiât aussi
son organisation.

En elîet, cette organisation prouve que
l'homme ne [lourrait se déplacer habituelle-
ment en s'aiij.u) aiit sur ses (juatre membres.
D'abord il manque de ligament cervical pos-
térieur, ligament qui existe dans tous les

animaux vertébrés, et qui est destiné à sou-
tenir le poids de la tête, ce que ne pourraient
faire seuls les muscles extenseurs de cette

région. En second lieu, dans cette situation,
les yeux seraient dirigés vers la terre, et il

no pourrait, sans de grands efforts, voir les

objets situés devant lui; les narines se trou-

(GU) La chute a lieu lors(iuo la ligne dt- giavité loinbc au (îclà c!e celte base.
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veraient parallèles à l'axe du tronc, et par
conséquent dans une position peu favorable
pour recevoir l'impression des émanations
odorantes. En troisième lieu, les membres
thoraciques, qui sont Irès-écartés l'un de
l'autre , et dont les arliculcMions ont une
grande mobilité, rendraient la progression
dillicile et n'offriraieni point au corps un
solide appui. D'un autre curé, l'organe du
toucher, éiiaissi, durci jiar un frottement
continue], serait impropre à transmettre les

impressions tactiles. Des inconvénients non
moins graves naîtraient des dimensions et

de la structure des membres abdominaux,
beaucoup plus longs que les thoraciques ;

outie qu'ils s'opposeraient à la pronirilitude

des mouvements, l'axe du corps, dans la

progression comme dans la station, se trou-
verait incliné en avant, le cerveau s'engor-
gerait, et la locomotion deviendrait extrê-
mement pénible, sinon im|)Ossible-, cela est

si vrai que, lorsque l'on veut marcher à

quatre pattes, on est oljligé, pour le faire

avec facilité, de prendre ses ])oints d'appui
postérieurs sur les genoux, [lour diminuer
la longueur des membres abdominaux. De
plus, le tarse, n'ayant pas, à beaucoup près,

la longueur qu'il a chez les animaux, s'a:-

ticulant d'une part à angle droit avec le

tibia, et d'une autre part, se trouvant dans la

même direction que le métatarse, il s'ensui-

vrait nécessairement que le pied n'appuierait

sur le sol que par son extémité, et par con-
sé'quent d'une manière peu solide, et que,
d'ailleurs, comme tout le corps reposerai:

sur cette extrémité, comiiosée d'os très-mo-
biles, la locomotion serait excessivement
péniiile, douloureuse, et flnirait bientôt par
ne plus pouvoir s'exercer.

Mais c'est trop insister à réfuter une opi-

nion dont l'absurdité est si évidente. Consi-

dérons les variétés que présente la station

verticale selon les âges, les sexes et les in-

dividus.
Dans le premier âge de la vie, cette station

est impossible. Les muscles sont encore trop

faibles pour contrebalancer le poids de la

tète et des viscères abdominaux, qui, à cause
de leur masse iiroportionnellement jilus con-
sidérable que dans l'âge adulte, tendent for-

tement à entraîner le corps en avant; la

colonne vertébrale esttrès-tlexible, ses cour-

bures n'existent [loint encore, ses apophyses
épineuses sont à peine sensibles; le bassin

est étroit, coupé obliquement de haut en
bas et d'avant en arrière, et ne peut soutenir
les viscères digestifs, (]ui agissent de tout

leur poids sur le devant du corjis; les fémurs
sont peu écartés l'un de l'autre, les rotules

ont très-peu de saillie, et les (iimensionsdes
pieds ne sont point proj)Ortionnées à celles

de la tète et du tronc. Aussi l'enfant, à cet

âge, ne peut-il se tenir deiiout, et lors(ju'on

{6të) Selon M. Gironde Hiizareingiic (Journ. de

physique de Mackmue, t. VIII, p. 509 ) , le cervelcl

agit, dans la station, en tiaiisuicUanl l'iuiprcssion

de la résislanie du sol, eï en donnant lieuàla coti.s-

ci'jiicc des mouvements ([ue l'on exéeule. C'est

le laisse livré à lui-môme, et qu'il veut se

mouvoir, il s'appuie toujours sur ses quatre
membres.

Plus tard la station verticale peut avoir
lieu, mais elle se montre encore pénible,
les causes qui la rendaient impossibî.e aupara-
vant n'ayant pas endèrement disparu.
Aussi les criutes d'arrière en avant sont-elles

fréquentes. Mais peu à peu le système mus-
culaire se fortifie , la colonne vertébrale
prend de la consistance, ses courbtires se

forment, les apophyses épineuses se déve-
lojipent, le bassin ac(^uiert de l'étendue et

perd de son obliijuité, tes fémurs s'écartent,

la rotule ]irend de l'épaisseur, le calcauLum
de la proéminence, les jùeds croissent en
long"ueur et en largeur, et la station verti-

cale devient facile.

Dans ia vieillesse, où le système muscu-
laire perd de son énergie, la colonne verté-
brale se courbe en avant, tout le corps s'in-

cline dans cette direction, et la station ver-

ticale serait impossible si les cuisses ne se

lléchissaient pour recevoir et transmettre la

ligne de gravité dans l'espace que circons-

crivent les pieds, ou même, lorsque la cour-
bure vertébrale est très-considérable, si l'on

n'empruntait le secours d'un appui étranger,

qui vient donner à la base de sustentation
une plus grande étendue.
Dans la femme la station verticale est pé-

niijle et moins solide que dans l'homme par
le peu de développement du calcanéum, de
la rotule et des apophyses épineuses des ver-
tèi'res, f t h can?o de r!i!)!ii[uilé tu;s fémurs,
de la largeur moindre de la base de sustenta-

tion et de l'énergie moins considérable du
système musculaire. De là vient qu'elle ne
peut la soutenir aussi longtemps que l'hom-
me, et que la chute a lieu chez elle plus fré-

quemment.
Dans les divers individus elle a plus ou

moins de solidité selon la force des muscles,
les courbures plus ou moins prononcées de

la colonne vertébrale, la saillie plus ou
moins grande de ses apophyses épineuses,

les dimensions du bassin, l'écartement plus

ou moins considérable des fémurs, le déve-
loppement plus ou moins marqué du calca-

néumetdela rotule, etentlnselon la longueur
et la largeur des pieds. Ceux qui ont l'abdo-

men îrès-volumineux sont i)lus exposés à faire

des chutes en avant que les individus d'une
organisation opposée, à cause du poids des

viscères de cette cavité, (jui tend sans cesse

à les entraîner dans cette direction ; aussi

sont-ils forcés de contracter fortement les

muscles extenseurs du dos, ce c;ui rend leur

corj)s plus ou moins courbé en arrière. La
lemmè, dans l'état de grossesse, olTre la

môme disposition.

Tels sont le mécanisme et les principales

variétés ue la station verticale (tJ'iS). Lors-

ainsi, selon lui, qn'il es'. l',''.;--nt d'équililiralion dans

les mouvements. S'il est lésé, roninie dans l'ivres-

se, etc., il n'y a plus de transmission; les mouve-

ments exécutés ne sont plus connus ; il règne de

l'iiidécision dans ceux à produire,: de là, le diau
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quelle a lieu sur un soûl pied elle est tou-

jours pénible, vacillante, à cause du peu de

largeur de la base de sustentation et de la

difhculté que l'on éprouve par défaut d'ha-

bitude, à y amener la ligne de gravité, et de

plus parce que les muscles, se contractant

violemment pour conserver l'équilibre, s'é-

puisent l>ientôt, et n'exercent plus que des
mouvements fail)les et fréquemment inter-

rompus. Mais elle acquiert une jilus grande
solidité par récartemcnt des pieds en avant
ou sur les côtés, selon que nous voulons ré-

sister à une puissance motrice qui agit sur
nous d'avant en arriére, d'arrière en avant,

ou dans une direction latérale.

La station verticale peut aussi s'effectuer

sur les genoux. Mais alors, comme la base

de sustentation est nulle en avant, les mus-
cles extenseurs du tronc se trouvent dans
une contraction forcée et permanente pour
l'empêcher de tomber dans cette direction

;

ce qui rend cette situation très -pénible.

Aussi portons-nous de temps en temps en
arrière l'extrémité inférieure du tronc, afin

de diriger la ligne de gravité sur le milieu
des jambes, ou sommes-nous forcés d'avoir

recours à un appui étranger.

Dans la station verticale sur le basôin,

comme lorsque l'on est assis, la base de sus-

tentation est large, le levier sur lerruel agis-

sent la tête et les viscères thoraciqûes et ab-

dominaux se trouve réduit à la colonne ver-

tébrale, et a par consé(|ucnt perdu près de
la moitié de sa longueur : ce cjui fait que les

extenseurs du tronc ont peu d'efforts à faire

pour le maintenir dans sa rectitude; elForts

qui deviennent nuls si l'on donne au dos i;n

})oint d'appui.

La station verticale entre comme élément
dans plusieurs de nos mouvements progres-
sifs.

La marche n'est que cette station ayant
lieu alternativement sur l'un et l'autre ]iied,

en môme temps que le corps se déplace par
le mécanisme que nous allons exposer:
Dans ce mouvement de déplacement, le

poids du corps est d'abord porté sur un des
membres, le droit par exemple, ensuite la

jambe du membre gauche se tlécliit légère-

ment sur la cuisse, et celle-ci sur le bassin,

pour rendre ce membre plus court, et éviter

par là de rencontrer le sol dans sa projec-
tion en avant; après quoi il est porté dans
cette direction, et les extenseurs lui font re-

prendre sa longueur naturelle. En même
temps les extenseurs du pied du membre
droit agissent sur cette partie comme sur
un levier du deuxième genre, dont le poiiit

d'appui est la pointe du pied ; le point d'ac-
tion de la puissance, le calcanéum, et celui

de la résistance, l'articulation tibio-astraga-
lienne. Le corps est ainsi soulevé et porié
par un mouvement oblique, à cause de l'é-

cartement des fémurs, sur le membre gau-
che, qui alors atteint le sol. Le droit se llé-

chit h son tour, se porte en avant, reçoit le

poids du corps ipie lui transmet le gauche,
et la marche s'effectue.

Lorsque la marche est rapide, les bras,
'

qui se meuvent en sens inverse des mem-
bres inférieurs, font l'office de balanciers,

corrigent les vacillations latérales et main-
tiennent le corps en équilibre.

La longueur de l'espace parcouru à cha-
que mouvement des membres, ou le pas, est

projiortionnée à leur degré d'écartement.
La vitesse et la facilité de la marche dépen-
dent de la rapidité des contractions muscu-
laires qui la déterminent, et de la saillie

plus, ou moins considérable du calcanéum.
Sa durée possible est subordonnée à la force

contractile des muscles et à leur masse, qui
les rendent capables d'agir pendant un temps
plus ou moins long.

Un phénomène digne de remarque dans
la marche, c'est son ol)liquité. En effet, nous
ne marchons pas droit, et lorsque nous vou-
lons nous déplacer en ligne droite, nous
sommes forcés de ne point perdre de vue
l'objet qui nous guide, pour régler sur lui

nos mouvements. Cotte déviation a lieu or-
dinairement à gauche, et son mécanisme est

facile à concevoir. Dans la marche, le tronc
est, comme nous l'avons dit, porté alternati-

vement sur l'un et l'autre membre, de telle

sorte qu'il est mu selon des lignes obliques
les unes aux autres, ou disposées en zig-

zags. Oï, les ]iuissances nuisculaires du
membre abriominal droit rcnqii.Tîent ordi-

nairement sur celles du membre gauclio; il

s'ensuit ciue les lignes que parcourt le

tronc, transporté sur celui-ci par leprejiiier,

sijnties [lins l,on.i;ups, que le pas gauche est

plus grand que le droit, et que |)ar consé-
quent nf ire mouvement de jirogression se

dirige involontairement à gauche.
Cela devient très-sensible lorsque, nous

trouvant dans l'obscurité, nous marchons pour
nous approcher d'un objet dont le lieu nous
est connu, mais vers lequel rien ne nous
guide. Lorsque nous avons parcouru l'inter-

valle qui nous en séparait, nous nous trou-

vons toujours déviés à gauche, et h une dis-

tance plus ou moins éloignée de l'objet.

L'obliquité de la progression est d'autant

plus considérable, et exige d'autant plus

d'efforts pour être corrigée, qu'un des mem-
bres est plus faible que l'autre. C'est ce qui
fait, en grande partie, que chez ceux qui

boitent du membre gauche, la marche est si

pénible et si pleine d'agitation.

La marche varie selon les âges. Dans l'en-

fance elle est faible, vacillante, par le peu
d'énergie et l'irrégularité des contractions

musculaires, et par toutes les causes qui

rendent dilTlcile la station verticale. Elle est

souple dans l'adolescence, par la flexibilité

des ligaments articulaires, et la mollesse des

contractions des muscles. Elle est ferme
dans la jeunesse et dans la virilité. Dans la

vieillesse, elle est chancelante, et s'exerce

avec lenteur, par la faiblesse musculaire, la

ce^lcment du corps; delà, comme dans les animanv auxquels on renlève, l'iiiégularilé des mor.vemcnls

jusqu'à la renconlrc du poiiU d'appui.
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roideur des articulations, la courbure de la

colonne vertébrale en avant, qui exige le

transport du bassin en arrière et la tlexion

des cuisses, ce i*ui s'oppose à la facilité des
mouven'ents.
Dans la femme elle offre une allure parti-

culière, à cause de la largeur du bassin. Cette

largeur nécessite un plus grand mouvement
pour la transmission du poids du corps au
niem.bro (|ui atteint le sol, d'où résulte un
balancement analogue à celui des canes. De
plus, la femme olfre, dans sa marciie, une
souplesse, une mollesse de mouvements, un
e-ir d'abandon qui sont en harmonie avec la

douceur de sa physionomie et de sa voix, et

concourent avec elle à faire naître en nous
les sentiments que, dans l'ordre naturel, elle

doit nous inspirer.

La marciie varie dans les divers individus
jiar sa dui'ée possible, sa facilité, sa rapi-

dité, l'étendue tle l'espace parcouru à cha-
que pas, etc., selon que les forces muscu-
laires sont plus ou moins énergicjues, les

conditions de la station verlicale jilus ou
moins complètes, les articulations plus ou
moins mobiles, et le bassin plus ou moins
étendu ; selon la longueur plus ou moins
cop.sidérablc des leviers osseux, celle de la

saillie du calcanéum, la vivacité i)lus ou
moins grande ilu caractère, et l'énergie des
sentiments pendant lesquels on se déplace et

qui exigent la progression.

La marche reçoit quelques modifications

de la natui'o du plan sur lequel on i'exerce.

Sur un plan horizontal, elle a lieu comme
nous l'avons dit ci-dessus. Lorsque nous
marciions sur un plan incliné ascendanï,
nous fléchissons beaucoup plus l'exlrémiié

que nous portons en avant que dans la mar-
che horizontale; et tauiiis que le pied qui
supporte le poids du corps s'étend pour l'é-

lever verticalement, les muscles antérieurs
de la cuisse se contractent, entraînent le

tronc en avant, et portent le centre lie t;ra-

vité sur l'extrémité antérieure (G16). C'est

pour faciliter ce mouvement et éviterde trop
grands elforts musculaires, que nous incli-

nons le corps dans cette direction, comme
aussi pour empocher que la ligne de gravité
ne tombe en arrière et au delà du pied qui
soutient le cor|)s.

La marche descendante s'exécute par un
mécanisme opposé : ici, le membre que l'on

jiorte en avant, au lieu d'être fléchi est éten-
du ; celui qui soutient le poids du corps se
trouve au contraire dans la flexion, et ne le

t-ransmet au premier qu'en s'étendant d'une
manière inconqilète, atin que la ligne de gra-

vité ne tomiie point par une impulsion trop
considérable au delà de la base de sustenta-
tion. C'est encore pour cela que les muscles
extenseurs du tronc se contractent; ils main-
tiennent cette ligne dans la direction verti-

cale; et voilà pourquoi, lorsque la descente
est rapide et prolongée, on ressent de la fa-

tigue dans les reins.

(filC) C'est ce qui fait que lorsque la nioniéc est

Iro;) ruilcou la raaiclic trop prolo:igéo, nous épi'ou-

La course n'est iju'une marche précipitée,
et dans laquelle le poids du corps est trans-
mis d'un membre à l'autre, par l'extension
rapide de leurs articulations. Ces membres
peuvent être considérés chacun comme une
suite d'arcs, dont l'inférieurappuiesurle sol,

tandis que le supérieur se trouve comprimé
par la partie inférieure du tronc. Or, ces
arcs, qui sont dans un état de flexion, s'éten-
dent brusquement; et comme l'arc infé-
rieur trouve dans le sol un point d'appui
immobile, tout le mouvement se jiorte à
l'extrémité de l'arc supérieur, et jiar celle-ci,

au tronc, qui est porté, comme par un mou-
vement de projection, sur le membre qui
s'avance i>our atteindre le sol.

Il est à remarquer que, dans la course,
surtout lorsqu'elle s'exerce rapidement, le

corps n'appuie que sur la pointe des pieds,
afin que leur extension soit jdus prompte.
En mOme teuq)s, la tôte et le haut du tronc
sont un peu i)ortés en arrière, pour que la

ligne de gravité ne tombe pas au delà de la

Jjase de sustentation, e't que les muscles ins-
pirateurs, qui agissent vivement afin de faci-

liter dans les poumons la circulation du
sang qu'y précipitent les contractions mus-
culaires des membres, aient un point d'appui
solide dans leurs mouvements ; enfin, les
membres thoraciques font l'otnce de balan-
ciers, maintiennent l'équilibre, et prévien-
nent les chutes.

Dans l'enfance, la course ne peut être ni
rapide, ni longtemps prolongée, et les chutes
eu avant sont très-fréquentes. Le peu de
jiroéminenco du calcanéum s'oppose à ce
q-.'.e les muscles jumeaux et soléaires puis-
sent agir fortement dans l'extension du pied ;

les muscles des membres inférieurs n'ont
point encore acquis tout le développement
que la locomotion exige et leurs contrac-
tions ne peuvent être de longue durée; enfin
toutes les causes qui font que le corps a une
tendance à s'incliner en avant, et que nous
avons exposées en parlant de la station verti-

cale, concourent à porter la ligne de gravité
au clelà de la surface du sol circonscrite par
les pieds, dont d'ailleurs les dimensions ne
sont pas encore proportionnées à celles des
parties supérieures. Dans l'âge adulte, tout
concourt à donner à la course la rapidité, la

durée, et la solidité qui lui sont nécessaires.
Le calcanéum, très-développé en arrière,
forme un bras de levier qui lavorise singu-
lièrement l'action des muscles du mollet
dans l'extension du pied. Ces mêmes mus-
cles et les extenseurs de la jambe et de la

cuisse ont une graniie force contractile, et

la tendance du corps à se porter en avant est

puissamment contre-balancée })ar les exten-
seurs du. tronc. Mais il n'en est plus de
même dans la vieillesse, où, comme nous
l'avons déjà dit, le corps se courbe, où les

cuisses sont fléchies sur le bassin, où les

articulations ont perdu leur souplesse, les

muscles une grande partie de leur contracti-

vons un sentiuieiU de f;iligue dans les genoux, qui

sont le poMit fixe de ces muscles.
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lité; aussi In course est-cllc ordinairement

élranyère à cet âge.

Dans la femme ce mode de locomotion est

p6nil)le, à cause des grands mouvements
que nécessite la largeur du bassin dans la

projection du tronc sur le mendjrc qui se

i)orte en avant. Elle ne i)eut ôtre rapide, par

le peu de développement du calcanéum, et

la faiblesse du système musculaire ; et toutes

ces causes réunies font qu'elle ne peut
s'exercer pendant longtemps.

Enfin la course varie dans les individus,

selon que les conditions qui la favorisent

existent d'une manière plus ou moins com-
plète, c'est-à-dire selon que le calcanéum est

plus ou moins proéminent, que les leviers

osseux des membres abdominaux sont plus

ou moins longs, que le système musculaire
est plus ou moins développé, que l'abdomen
a plus ou moins de volume, etc. Lorsque le

ventre est très-volumineux, le corps tend
fortement à se porter en avant dans la course,

ce qui nécessite de grands ellorts de la part

(les muscles extenseurs du tronc, et rend ce

mode de progression Irôs-péniblo, très-fati-

gant, et même impossible.

Le mécanisme du saut est analogue à celui

de la (Oiirse. Il consiste dans l'extension su-

bite et simultanée de toutes les articulations

d'un ou des deux membres inférieurs, selon

qu'il s'exerce sur un seul pied ou sur tous

les deux à la fois, préalablement fléchies,

afin de produire une forte réaction du sol

sur lequel ils agissent, et de déterminer un
grand mouvement de [irojection.

Le saut peut être vertical ou oblique.

Dans le premier cas, le corps ne fait que
s'élever, et il retombe sur la mémo partie du
sol, qui lui servait auparavant de point d'aji-

pui. Dans le second cas, il est projeté en
avant, et l'espace qu'il parcourt est d'autant

plus considérable, que les arliculalions ont
été fléchies davantage avaiit leur extension,

que le point d'appui est plus solide (Ci7), le

calcanéum plus développé, la force muscu-
laire plus intense, et qu'une course prélimi-
naire a communiqué au corp-s une plus ou
moins grande quantité de mouvement.
L'homme est quelquefois obligé de grim-

per; et, quoique ses membres ne soient jjas

organisés d'une manière favorable à ce mode
de progression, il l'exerce pourtant avec
assez de facilité lorsque les circonstances
l'exigent. C'est en saisissant avec ses mains
le coriis sur lequel il veut s'élever, et en
contractant fortement les muscles fléchis-

seurs des avanl-bras, les pectoraux et le

grand dorsal , qu'il ïïxercc ce mouvement.
Il prend ensuite, sur ce môme cor|)s, un
point d'appui avec ses membres abdominaux
mis dans l'état de llcxion; cl, en les éten-

dant, il soulève le tronc, et atteint ainsi un
point d'appui plus élevé, cpi'il saisit de
nouveau pour se mouvoir de même.

Quekiuefois aussi il a besoin de ja/n;jersur

un plan horizontal. Il exerce ce mouvement
en s'accrochant au sol au moyen île ses mains,
ou en y prenant un [loint d"ap()ui avec ses

avant-bras portés en avant, et en conlraclaiU

ensuite les muscles i[ui s'attachent d'une
part à l'humérus, et de l'autre aux parois

thoraciqucs, et qui enlraiiient le corjjs dans
cette direction.

La nage, qui est une sorte de reptation,

forme une locomotion beaucoup plus coni-

pli(piéc et bien moins facile que la précé-
dente ; aussi a-t-on besoin pour l'exercer

d'une plus ou moins longue éducation. Les
muscles qui portent la télé en arrière se

contractent fortement pour l'empêcher do
plonger; les inspirateurs agissent pour rem-
plir d'air les j.oumons ; les constricteurs de
la glotte ferment cette ouverture, afin que
ces organes ne puissent se vider, et qu'ils

diminuent ainsi la pesanteur spécifique du
corps, qui est horizontalement étendu dans
le liquide qui le supporte. En même temps,
les membres tlioraciques, flécliis, s'étendent
dans la même direction, et i( s doigts rappro-
chés les uns des autres impriment une im-
pulsion verticale à l'eau, dont la réaction
empêche le corps de s'enfoncer; tandis que
celle qui reçoit la surface pl.inlairc des
membres al)dominaux qui s'élcndent vive-
ment comme dans le saut et la course, déter-
mine la progression.

Tels sont les mouvements généraux que
l'homme exerce pour fuir les objets qu'il
veut éviter, ou s'approcher de ceux qu'il
désire d'atteindre. Mais il en est une foule
d'autres, partiels, au moyen desquels il les
saisit, et les modifie selon ses besoins. C'est
aux membres tlioraciques ciu'ils appartien-
nent.

Ce sont ces mouvements qui font toute la

puissance de l'homme, qui manifestent son
intelligence en exécutant tout ce qu'elle a
conçu, et qui assurent son empire sur tout
ce qui existe dans la nature. La force physi-
que, en ellet, n'est point son apanage, et il

n'existe et ne se soutient réellement que par
ses moyens intellectuels. Aussi le corps so-
cial, (|ui connaît sans doute l'utilité de la
puissance musculaire, mais qui sait aussi
que l'esprit seul peut le diriger et entretenir
son existence, qu'il est, en un mot, son
principe de vie, apprécie-t-il bien ])lus ce
noble attribut que la force matérielle, qui ne
peut par elle-même le soutenir; et les pro-
fessions qui l'exigent au plus haut degré, et
qui, par conséquent, lui sont le plus utiles

y sont le plus en iionneur.
Les mouvements partiels des membres

supérieurs employés dans les modifications
diverses que nous faisons éprouver aux
corps qui nous entourent, sont l'action de
saisir, de pousser, de tirer, de comprimer,
de déchirer, de rompre, de soulever, etc.

La main est merveilleusement organisée
pour la préhension des corps; la mobilité de

(fi 17) Lorsque le point iPiippiii est peu solide, rtpiésenle le pied, et sa réaction est faible, ce qui
qu'il est inoiivam, comme le s.ilile, par exemple, il rcml le saut peu étendu,
féde à l'action de la partie Inféiienre do l'arc que

Dictions. d'Anthropologie. 3t
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M>n ai liculalioii avec le radius, le uiouvo-

nuMil (le rotatiiin que ce dernier exerce sur

le «ubilus, ceuK des os du carpe les uns

sur les antres, le nombre des plialan^es, leur

niobiliii', la t'ai-ulté que iiosscde le pouce «le

pouvoir ("^lie opposé à tous les autres iloi^^ts,

l'ont de cette, [larlie du membre tlioracique

un instrument précieux qui favorise sin^ju-

lièremcnt le développement des produits de

rintelli,;4enc(' liuniaine. Aussi csl-ce de sa

structure ([ue dépendent toutes les jirofes-

sions diverses, et, par consé([uent, Texis-

tenre du corps social ; non point, coaunc on
l'a dit, qu'elle en soit la source première, et

([ue riiiiiume lui doive son entendement,
mais uni(niement parce qu'elle est un ins-

trument de son intelligence, un moyen de
manifestation des idées qu'il a conçues, et

que sans elle il ne pourrait représenter.

Dans l'action de saisir, de comprimer, les

articulations des doigts se llécliissciU. Dans
celle de pousser, le meml)re tlioracique, llc-

clii en tVirme d'arc, tond à se dévelop|)er; et

comme son extrémité, du côté du corps, est

fixe par la résistance de celui-ci, dont toutes

les articulations mobiles s'étendent et con-

courent à l'effort, l'obstacle est obligé do

céder. Dans l'action do tirer, ce sont les flé-

cbisseurs qui agissent, et cpii entraînent

dans leur mouvement le corps que la main a

saisi. Lorsque ce corps tend à s'éloigner,

nous concevons l'idée de Vintensité du mon-
vemoil i[ui l'anime. On le distend, on le dé-

chire, en le tirant en sens contraire, soit par

l'action des extenseurs de deux membres,
soit en combinant l'extension de l'un av.'c

la tlexion de l'autre, et l'on se forme ridée.

de V extensibilité, de la ténacité. On le rompt
\\i\v deux mouvements simultanés de suiiina-

tion ; ce qui fait concevoirson degré de dureté,

par sa résistance plus ou moins grande aux
contractions musculaires. Dans l'action de SOH-

lever au moyen des mains, ce sont les fléchis-

seurs dos avant-bras qui agissent. Les exten-

seurs du tronc entrent en contraction, lors-

que nous euqîloyons le dos et les épaules.

Clette action nous donne l'idée du poids rju

corps soulevé, que nous déterminons ensuite

par des types métriques, et celle plus géné-

rale de pesanteur.

Nous ne croyons pas devoir pousser plus

loin l'analyse des mouvements de la locomo-

tion partielle. Il faudrait, pour la rendre

complote, exposer tous ceux qui s'exer(;ent

dans les professions diverses, et l'on sent

qu'un travail de ce genre formerait un véri-

table liors-d'œuvre dans ce Dictionnaire.

Les mouvements partiels varient, comme
les généraux, selon l'Age, le sexe et les in-

diviilus.

Dans l'enfance, la force musculaire est peu
intense, les mains sont inlialnles, et leurs

mouvements faibles et incertains. Dans la

vieillesse, des sont trenddaiiles, et leurs

mouvements irréguliers (G48).

Dans la femme, elles ont une dextérité

que l'on n'observe point chez l'homme qui
l'emporte sur elle par l'intensité des con-
tractions musculaires.
Dans les divers individus, on observe,

sous ces rapports, des variétés inlinies (p;i

proviennent de l'exercice plus ou moins
uéqucnl du corps en général, et de la main,
jiartie la plus importante du luemiire Ihora-

cique, en particulier, et souvent aussi do
dispositions innées en harmonie, comme
les facultés intellectuelles aux(iuelles elles

sont liées, avec les besoins du coj'jjs social.

Un phénomène remarquable dans les

mouvements partiels, c'est que la plujiart

des hommes sont droitiers. Cela s'expliciua

aisément par les considérations suivantes :

la tête étant la partie la plus pesante du
corps du fœtus, il s'ensuit qu'elle occupe,
pendant toute la durée de la gestation, la

partie inférieure de la matrice. Mais comme,
d'une lart, il'obliquité latérale droite de cet

organe est la plus fréquente, et (jue, de l'au-

tre, la surface antérieure du corps du fœtus

est dirigée en bas par le jioids des viscères

abdominaux et tlioraciques, il en résulte

nécessairement que l'occiput correspond i»

la cavité cotyloide gauche du bassin de la

mère. Dans cet état, le membre pectoral

gauche, et toutes les parties latérales du
tronc du même côté, sont comprimés par les

])oints résistants de la moitié iiostérieure

de la circonférence interne du bassin, et

j)ar la colonne lombaire; et il résulte néces-

sairement de cette pression un rétrécisse-

ment des vaisseaux, une nutrition moins
active, et par suite une contractililé muscu-
laire moins intense dans le membre pectoral

gauche que dans le droit. Cette faiblesse

relative engage l'enfant, après la naissance,

à se servir plutôt de ce dernier que du
membre gauche; ce qui devient ensuite

habituel. Si l'enfant a une position inverse

dans la matrice, on peut aOirmer qu'il sera

gaucher. Si l'on compare ces deux jiositioiis

l'une à l'autre relativement à leur l'ré-

(pience, on trouve que cettt; coiu|)araison

(ionne exactement les iaj)porls des droitiers

aux gauchers (OV.)); preuve évidente que
c'est à ces deux [inlluences qu'il faut rap-

])orter ces deux modes de mouvements par-

tiels.

Uemarcjuez que l'homme étant destiné à

vivre en société, et. par conséquent, à par-

tager dans mille circonstances les travaux

de ses semblables, il devait être propre à

exécuter les mouvements d'ensemble. Or
ces mouvements ne pourraient avoir lieu

s'il n'y avait une sorte 'de régularité parmi
les individus, dans la' détermination des

forces de l'un et l'autre membre thoracique;

((!'i8) \a- tifinlilcmcnl dos iiiiiins, et en pénénil

r:iil:iililissciiicnl (te liiiis les iiioiivi'iili;iils locoiiio-

Irurs, clii'/, le vii'ilkiid, ili-|)i'ii(li:iii'iil-ils (If la dmii-

iiulion ilii (luidc scicux c(Ji(;ljio-s|)iii;d (l(j(.oiiviil par

M. ,Ma\;cndie?

(fiiO) Dans 20,509 acooiicluMiieiils , la prcniaTc

l)()sitioii a en lien l~,'iH> fois, et la (leiixicKic

'i,\r,7) l'ois; la présentation li'autirs parti(;s, I.ICO

fuis.
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d'où il suit que les rapports des droitiers

aux gauchers, (jui seiiiljlent ne tenir qu'à

une position organique, sont évidemment
établis par une intelligence providentielle

qui veille sur le corps social.

D'autres influences raoditient sensible-

ment la fonction locomolrice dans ses mou-
vements, soit partiels soit généraux.

Plus les contractions jiiusculaires sont

intenses et fréquemment répétées, plus

elles acquièrent de l'énergie. Voilà pour-
quoi les individus dont les professions exi-

gent de grands mouvements locomoteurs
sont aussi les plus vigoureux (C50).

Les climats chauds affaiblissent les con-
tractions musculaires , en concentrant dans
le système cutané la puissance vitale qui

les produit. Les climats froids, au contraire,

les rendent plus énergiques. Aussi est-ce

dans les régions septentrionales que se ren-

contrent les hommes les plus forts.

Les saisons agissent d'une manière ana-

logue sur la fonction locomotrice. Tout le

monde sait que l'on est bien plus dispos en
liiver qu'en été.

Enfin les affections morales modifient les

forces musculaires, par l'intluence qu'elles

exercent sur le système nerveux. Toutes
les passions tristes les abattent; la frayeur,

et surtout la terreur, les paralysent. La co-

lère, le désespoir, les affaiblissent; souvent
aussi, comme le courage et les détermina-
tions fortes, ils leur donnent une nouvelle
activité.

MOXÉENS. VnlJ. MÉDITERRàNÉF.NS.
MOZAMBIOUE. — On donne le nom de

côte de Mozambique à cette portion de la

côte orientale d'Afrique, qui s'étend depuis
l'embouchure du Zambesi jusqu'au cap
Delgado. A partir de ce dernier point com-
mence la côte de Zanzibar ou Zanguebar, qui
se termine k la livièrc Juba. Les halutants

de la côte de Mozambique sont des noirs

connus sous le nom de Alacouas, Makuas ou
Makaunas; ceux de la côte de Zanguebar
sont les Suhaillii ou Sowauli.

Les tribus de la côte de Mozambique sont

les prcQiiôres auxquelles les Européens aient

donné le nom de Cal'res, dérivé du mot Katir

(infidèle), que leur avaient déjà imposé les

navigateurs musulmans de la côte orien-

tale. Il y a dans cette étendue de pays beau-
coup de nations qui, d'après ce que nous en
savons, parlent foutes des dialectes apparte-
nant h la même famille que la langue des
Cafres du Sud; néanmoins ces nations ne
sont pas en général désignées par les écri-
vains modernes sous le nom de Cafres. Les
noms qu'elles se donnent à elles-mêmes,
commençant par Ma, Mani , ou Mone, sem-

blent indiquer une allinité entre les idiomes ;

les listes de mots qu'on en a formées con-
firment encore ce soupçon, et portent à re-

garder comme bien fondée l'opinion des
missionnaires et des voyageurs qui consi-

dèrent toutes les nationsjde la parlie est de
l'Africpie australe comme des branches is-

sues du même (ronc que les Amakosas et

les Amazulas.
Dans toutes ces provinces, les traits des

naturels présentent la môme variété c[ue

dans d'autres parties de la côte africaine.

« A mesure que nos voyageurs avançaient

dans l'intérieur du pays, dit le capitaine

Owen, ils trouvaient une amélioration sen-

sible dans l'apparence extérieure des indi-

gènes : ceux de Moroora étaient presque
tous bien bâtis, forts, et de proportions

élégantes; cjnelques-uns offraient réelle-

ment des modèles do la forme humaine
dans toute sa perfection. Ces hommes vont
entièrement nus ; du moins ils n'ont d'au-

tres vêtements qu'un petit morceau d'éloffe

h peine sufilsant pour leur conserver les

app.Trcnces de la décence : quelques-uns se

rasent toute la barbe; d'autres en rasent

seuleient une partie; beaucoup la conser-
vent tout entière. Dans ce dernier cas, leurs

cheveux, car ce sont des cheveux et non
pas de la laine, ont une assez grande lon-

gueur; ils en font de petites nattes très-

serrées, dont chacune se termine en crochet,

et il en résulte un genre de coiffure qui
donne à leur physionomie cjuelque chose
d'étrange et de sauvage. La distinction que
nous faisons ici entre des cheveux laineux

et des cheveux simplement frisés est im-
portante et a malheureusemeut été négligée

par les voyageurs ; n'ayant point attaché un
sens précis aux expressions qu'ils emploient,

ce qu'ils disent du genre de chevelure des
peuplades qu'ils décrivent ne nous apprend
réellement rien, et souvent semble être en
contradiction avec le témoignage d'autres

voyageurs qui ont pourtant observé les

mêmes peuples ou des peu]iles de races

très -voisines. Le genre de coiffure que
nous venons de décrire pour les Morooras
est à peu près celui qui s'observe chez les

Khosas, de même que chez les haliitanls

des régions montagneuses, particulièrement
des Mocarougas.
MULTHOMAHS. Trt //. >ooTK A-CoLUMBiENs.

MUSCLES. Voij. yIntroduction.

MUSIQUE (Instri MENTs de) chez les

peupladesde l'Océanie. Voi/. Malaise (Race)

MUSKOGEES ou Mlscogitlges. Yoy. Al-
léghamens.
MYOLOfiIE. Voy. Anatosiik humaine.
MYOPES. Voy. OEil.

SJ

NAGE. T'oi/. Mouvement. chez lequel toutes les parties du corps ont
NAINS. — On entend par ce mot un ê!re subi une diminution générale, et dont la

(050) Ceux dont le système musrnl.iirc est très-dcveloppé possèJent ce que les iiliysiologistes appeJ •

lent tempérament musculaire ou atlilclique.
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taille se liouve ainsi de beaucoup inférieure

à la (aille moyenne île son espèce ou de sa

race. Cette délinition, due à M. Geotïroy

Saint - Hilaire , s'a|)|)lique parfaitement a

Malhias Gullias, ce nain de vingt-deux ans,

ijui fut montré, il y a ipielques années, à

l'Académie des sciences. Né de parents l)ien

conformés, il a cessé de croître à l'âge de
cinq ans. Sa léte est volumineuse, sa tigure

expressive et régulière, sans apparence de
liarbe; la iioiirine est large et liien dévelop-
j)éa la colonne vertébrale; droite, les bras

elles jambes proportionnés à sa taille d'un
mèire.

. Les auteurs les plus anciens ont parlé des
nains; ils en admettaient des j/euplades en-
tières dans les régions les plus arides et les

jilus desséchées de l'Afrique. Mais cette hy-
pothèse est sans fondement, et l'existence des
troglodytes dans l'Àbyssinie n'est pas plus
digne de foi c[ue celle des jjygraées, petits

îiommes ijue les Grecs supposaient tou-
jours en guerre contre les grues. Abstrac-
tion faite de ces nations imaginaires et de
quelques histoires particulières, telles que
((;lle d'un poète nounué Philétas, si petit

l't si léger qu'on était obligé de lui mettre
(les semelles de plomb pour l'empêcher
d'être renversé par le vent, il- est au moins
incontestable que des Jiains ont été ob-
servés dans l'antiiiuité. Marc-Antoine en
iivait un dont la taille était de moins de
()30 millimètres, et auquel il donnait par

dérision le nom de Sisyphe. Domitien en lit

rassembler un assez grand nombre pour
pouvoir en composer une troupe de gladia-

teurs. Dans les temps modernes on en a vu
l)lusieurs sur le nouveau continent.

Lors de la conquête du Me\i(]ue, les Es-
pagnols trouvèrent dans le [)alais de Montu-
zuma plusieurs nains conserves pour l'amu-
sement de ce prince. En Europe, la mode
des fous de cour étant tombée vers la tin du
xvi° siècle, ce fut aux nains qu'on accorda le

triste privilège de les remplacer. Catherine
lie Médicis en avait réuni un certain nombre
des deux sexes, entre lesquels elle se plai-

sait h former des mariages, ipii presque tou-

jours demeuraii.'ut stériles. On cite une élec-

Irice de Brandebourg qui ne réussit pas
mieux à léguer une race de ces petits êtres

aux plaisirs de la postérité. Cependant cetti;

règle a ses exceptions. Les journaux anglais

ainionçaient, il y quelques années, la nais-

sance, à Londres, d'un nain de 363 millimè-
Ires et pesant 590 grammes. Malgré sa nais-

sance à terme et sa conformation extéiieuic

parfaite, il ne vécut pas [)lus d'une heure.

Ce (jui rendait surtout ce fait remarquable
c'était la taille des parents. Loin d'être d'une
slatuic ordinaire, comme on l'observe chez
tous ceux qui engendrent des nains, don
Santiago de los Santos et sa femme, Anna
Ho|)kins , étaiisnt nains eux-mêmes. Don
Santiago, né îi Manille, abandonné à dessein
dans une forêt, fut sauvé par le vice-roi qui
le vit h la chasse et en eut pitié. Son nère
•ivait2,lll millimètres, et sa uu'tc était il uni;

UiUe luiiyennj; mats lui n'avait pas [ilusde

077 nnllimètres de haut, et il était âgé de
quarante ans. C'est à Birmingham qu'il avait
fait connaissance de sa femme, âgée de
trente et un ans, et plus grande que lui de
332 millimètres. Tous deux s'aimèrent dès
le premier instant, et leur viuion fut célé-
brée dans cette ville le 14 juillet 1832. Don
Santiago était doué d'une bonne constitu-
tion; il parlait plusieurs langues, et aimait
la musi(|ue et les objets d'orfèvrerie. L'eau
chaude était sa boisson bnliiluelle; les jours
de iête il se permettait soulcuient un peu de
vin de France. Sa femme élait remarquable
par sa gentillesse ; en un mot c'était un mé-
nage parfait.

Le nanisme peut n'exister que temporai-
rement. Virey rapporte l'histoire d'un en-
fant nain qui, vers l'âge de quinze ans, se
développa rapidement et ne tarda pas à at-

teindre l,G2i millimètres. D'autres fois des
sujets nés avec les dimensions normales s'ar-

rêtent bientôt dans leur accroissement géné-
ral, et restent toute leur vie au-dessous de la

taille de l'adulte : c'est le cas de Mathias
Gullias; enfin des enfants, remarquables par
leur extrême petitesse en venant au monde,
sont nains à toutes les époques de leur
existence. Ces trois genres de cas compren-
nent toutes les anomalies par diminution do
la taille.

Les nains sont, en général, irascibles et

turbulents. Chez eux la circulation et les

autres fonctions s'opèrent <ivec plus de rapi-
dité; ils deviennent aussi i)lutftt pubères, et

l'on a dit que, le cercle de leur vie étant
jilus promptement parcouru , ils sont vieux
et cassés de bonne heure. Q'jelques-uns
meurent caducs et inlirmes avant vingt-cinq
ans, d'autres poursuivent une longue car-
rière, et conservent leur bonne santé dans
un âge très-avancé ; les uns, comme le cé-
lèbre Bébé, sont presque idiots; d'autres,

comme Borvilaski, gentilhomme polonais,
montrent au contraire une intelligence peu
commune. Jeffery Hudson, favori delà reine
d'Angleterre, Ht preuve de courage; on sait

qu'à la suite d'une querelle avec un nommé
Croft, il ne craignit jias de l'appclei' en duel.
On se battit à cheval, au pistolet; Croft fut
blessé à mort au premier coup.
Les causes du nanisme ne sont pas entiè-

rement connues; ce[ieHdant le rachitisme
j)roduil le |)lus ordinairement ces arrêts dans
le développement général que l'on voit sur-
venir après la naissance, et, par analogie, on
est porté ,à lui attribuer de môme ceux qui
surviennent pendant le cours de la vie fœ-
tale. Cette opinion est d'ailleurs pleinement
confii'mée par ce fait, que jiiesque tous les

nains ont, (!ès leur première eidance, les ca-

ractères que l'on nomme la constitution ra-

cliiliijue. Le S(]U(;lettede Bélié i)résentait des
courbures évidentes dans l'épine dorsale et

1rs os di-s jambes. Mathias Gullias était mieux
conformé. On ne reniaripiait chez lui aucune
trace de rachiii.su'.e ; son esprit était cullivé.

il parlait cinq lan,:;ucs : le ci'nate, l'illyrien,

rallemand, \v, français et l'italien. 11 niontait

à cheval, lirait un fusil avec a.iressû el eau-
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sait agréablemcFit. La pulierlé chez lui se

déclara à l'à^e des autres lionimes , ot- il

songea à se marier avec une iKTsonne de sa

taille, qu'il avait rencontrée en Italie.

On sait que le nain nommé flebé du roi

de Pologne (Stanislas), avait 893 iuillimètres.

A sa naissanee i! pesait un peu plus de 32a
grammes; sa loji^ueui' ne déjassait pas 2Mu
nnllimètres, et un sabot à nioiiié rempli (!e

laine lui servait de berceau. Comme if avait

la bouche extrêmement petite, sa mère l'é-

leva avec beaucoup de peine : elle fui obli-

gée de le faire allaiter par une chèvre. Iîé'>é

ne marcha pas avant deux ans ; à cet â,-:.e la

longueur de ses souliers ne dépassait pas
41 millimètres; de deux à six ans, il eut
plusieurs maladies graves ; à cinq ans il

avait 677 millimètres, pesait 5 kilogrammes,
et paraissait entièrement formé ; jusqu'à
douze ans son accroissement fut propor-
tioinié à sa |)etitesse primitive : alors la na-
ture parut faire un effort, mais l'accroisse-

iiient se répartit iné,-;alement, et à lâge de
quinze ou seize ans sa taille commença à
devenir contrefaite. Il mourut l'an 17G.'i-, à
l'âge de vingt-trois ans.

La science a enregistré d'autres exemples
de nains : l'un, qu'on a vu h Paris, en 1760;
c'était un gentilhomme jiolonais, qui, à l'ûge

de vingt-deux ans, n'avait que la hauteur
de 758 millimètres, mais le corps bien fait et

l'esprit vif; il possédait même plusieurs
langues. Il avait un frère aîné qui n'avait

que 920 millimètres de hauteur.
Un autre à Bristol, qui, en 1731, à l'ûge do

quinze ans, n'avait que 839 millimèlrc»; ; il

était accablé de tous les accidents de la vieil-

lesse, et de 10 kilogrammes qu'il avait ]}esé

dans sa septième année , il n en pesait plus
que 7i.
Un paysan de Frise, qui, en 17.51, se fit

voir pour de l'argent, à Amsterdam ; il n'a-
vait, à l'âge de vingt-six ans, que la hauteur
de 783 millimètres.
Un nain de Norfolk, qui se fit voir dans la

même année, à Londres, avait, à l'âge de
vingt-deux ans, 1,029 millimètres et pesait

14 kilogrammes. [Transactions philosophi-
ques.)

On a des exemples de nains qui n'avaient
que 650, 568, 487 millimètres, et môme d'un
([iii, à l'âge de trente -sept ans, n'avait que
433 millimètres.
Dans les Transactions phUos iphtrines

,

W 467, art. x, il est parlé d'un i;ain à.ué de
vingt-deux ans, qui ne |)esait que 17 kilo-

grammes étant tout habillé, et ([ui n'avait
que 1,029 millimètres de hauteur avec ses
souliers et sa perruque.

Pline fait mention, en ces termes, de
deux nains qui existaient à Rome, sous Au-
guste : « Maniuin Maximum et Marcum
Tullium, équités romanos, binum cubitoruni
fuisse auctor est M. Vairo, et ijjsi vidintus
in loculis adservatos : Varron écrit que Ma-
niusMaximus et M. Tullias , chevaliers ro-
mains, avait deux coudées. J'ai vu moi-
même leurs squelettes conservés dans des
armoires. » (Lib. vu, cao. 16.)

N.WIOLLOS. Voy. IcinuYoïMiAGES.
N.VTCHEZ. Voy. Allkgïiamens.
NATURE (DE LA), ses relations avec

l'homme. — Qu'est-ce que l'hounnc? Qu'est-
ce que l'humanité? C'est-à-dire : Quels sont
les traits caractéristiques de l'homme et ses
i'apj)orls avec les autres créatures? Quelles
sont et la mesure et la signification des races
qui diversifient le geni'e humain?
Chacun comprend iialérèt ot l'importance

do ces deux questions, objet sommaire do
l'anthropologie. Toutes celles qu'on ren-
contre dans le domaine des sciences morales
et politiques trouvent ici leurs prémisses.

Dire ce qu'est l'homme dans l'enspmble
de ses caractères et de ses relations, n'est-ce

pas déterminer implicitement nos conditions
d'existence, notre rôle et notre destination
au double point de vue de l'individu et de
l'espèce? Sortir de la controverse dont il est

encore l'objet, le problème de l'origine et de
la signification des races humaines; décider,
j)ar la mesure exacte des ditférences qui sé-

parent celles-ci , entre les personnes cjui

comptent plusieurs espèt.'es d'hommes et

celles qui affirment que toutes les races no
sont que des variétés secondaires d'une seule
espèce, n'est-ce pas mettre en évidence les

relations naturelles et légitimes de tous les

peuples, et dire une fois pour toutes si ces

relations découlent d'un fait de fraternité ou
d'un fait de subordination naturelle, si lles-

clavage est le crime ou le droit des races
dominantes ?

Je prends ici l'homme tel qu'il nous est

donné dans sa condition actuelle, comme un
être organisé, force et organisme tout à la

fois, constituant une parfaite individualité;

jiuis coir.'.ne j.'artie intégrante do ce vaste

système de forces et de corps qu'on nomme
la nature.
L'iiomme est une force, mais une force

incorporée : n'isolons ni la force de son mi-
lieu corporel, ni ce milieu de la force qui le

pénètre et s'y manifeste ; ne sé[.'arons dans
nos études sur l'honnue, ni l'âme de son or-

ganisme, ni l'organisme de son âme. Est-ce

à dire ([ue nous confondions substantielle-

ment le corps et l'âme, que nous cherchions
dans la matière organisée le secret de la vie

et de la pensée? A Dieu ne plaise! et rien

dans ce que je viens de dire n'enqiorte cette

conséquence. J'ai tonjour-s considéré le ma-
térialisme comme la doctrine non-seulement
la plus irrationnelle, mais la plus obscure
et la plus hérissée de ditlicultés, doctrine

Ijrulale et grossière, instrument de. lutte et

de réaction , qui est moins encore une afïïr-

mation (ju'une fin de non-recevoir ; car, après

tout, une doctrine enseigne quelque chose,

cl celle-ci devrait nous dire, voulant substi-

tuer la notion de matière à la notion de force,

comment cette sulistitution jjeut avoir lieu,

connuent le phénomène devient substance,

l'effet cause, l'inertie activité, comment et en

vertu de (luelle propriété la matière brulo

s'organise.

Ce qui a fait au spiritualisme une position

diflicile, c'est la théorie cartésieiuie, qui a
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divisé lu vie et sa cause, n'attribuant h l'âme
que la pensée, et réservant au corps toute
l'activité physiologique. Dire que la relation
de l'âme et du corps est la relation occa-
sionnelle d'une machine toute matérielle et

d'une force pensante, qu'elle résulte d'une
5orte de rencontre, que le corps reçoit l'âme
à un jour donné, à titre d'hôte et de suze-
rain, c'est dénaturer le dualisme, c'est dé-
posséder l'âme au prolit du corps sous pré-
texte d'assurer sa dignité, c'est s'exposer à
des questions importunes comme celle-ci :

Quand l'âme prend-elle possession de sa
demeure? c'est enlin briser, par une hypo-
thèse que rien n'autorise, une série de faits

étroitement en haînés.
En etfet, observons les êtres vivants en

général dans le développement corrélatif de
leur organisation et de leur activité ; que
voyons-nous? Au sein d'une matière in-
forme, d'un germe image du chaos, se des-
sinent peu à peu des organes qui, dans le

tout dont ils font partie, vivent, c'est-à-dire

fonctionnent en même temps qu'ils se pro-
duisent, confondant comme dans un seul fait

d'activité leur développement et leur rôle

physiologique. De leur concours résultent
un organisme h formes déterminées et une
vie générale, organisme et vie qui vont se

modiliant sans cesse et qui remplacent un
âge par un autre âge, ajoutent un nouveau
mode.d'activité auxinodes antérieurs, et s'il

s'agit d'un animal, aux foiictions premières
et nécessaires d'autres fonctions plus spé-
ciales et plus élevées, à la nutrition la sen-
sibilité, à la sensibilité la spontanéité des
instincts , puis l'action intelligente ; enfin,

chez l'homme, toutes les manifestations de
la raison et de la vie morale.
Ce progrès, q\ii commence au même point

pour tous les organismes, qui se produit à
travers des phases analogues pour ceux d'un
niôme règne ou d'un même type, qui enfin
d'un être à l'autre varie surtout par son
ternie supérieur et définitif, ce progrès, que
nous lîiontre-t-il ? Une cause active, une
force, s'appropriant la matière informe qui
lui est donnée, s'en revêtant non comme
d'une enveloppe immol)ile, mais comme d'un
rûilieu organique qu'elle élabore et renou-
velle par un mouvement modificateur intime
et continu, se manifestant avant tout comme
force organisatrice, puis comme être scn-
sil)le, enfin comme une âme intelligente,

jus({u'à s'élever, consciente d'elle-même, de
la perception des phénomènes particuliers à

ia conc-eption des idées universelles. C'est

ainsi que se constitue cotte individualité

réelle , concrète , vivante , qui s'appelle

homme ; c'est ainsi d'abord, et dans l'en-

semble harmonique de ses attributs, que
nous l'étudierons, le jjlaçant successivement
en présence des autres créatures et en pré-
sence de ses semblables.
Du moment oii la vie de l'homme est une,

où toutes ses manifestations jirocèdenl d'une
force unique, soit qu'il s'agisse d'assimiler
à nos organes une matière empruntée, soit

que nous nous élevions à l'aclivilé ration-

nelle et morale, du moment oCi c'est l'âme
elle-même qui euti'e en relation avec la na-
ture dans toutes les fonctions qui supposent
un échange quelconque entre nous et le

monde extérieur, une intime solidarité nous
unit à ce monde, et notre histoire ne saurait
être détachée de la sienne. Sans parler en-
core de ce que nous sommes ])Our la nature,
de la tendance qui l'élève dans la direction
de l'homme, nous trouvons en elle notre
premier milieu, nos premières conditions
tl'existence et de développement. Soit donc
f[ue nous voulions chercher notre place dans
le système de la création, soit que nous
voulions connaître les premiers modifica-
teurs en présence desquels nous nous déve-
loppons, et comme individus et comme es-
pèce, il faut c]ue nous commencions par
jeter un coup d œil appréciateur sur cet en-
semble de corps et de forces qui constitue
la nature ; que nous cherchions à en com-
prendre l'ordonnance générale et la signifi-

cation, en même temjis que ses relations avec
nous.

Cette question: Qu'est-ce que la nature?
comprend, comme on le voit, une question
de philosophie générale et une question plus
spécialement physiologique et anthropolo-
gique. Comme question de science spécula-
tive, c'est la première qui se soit présentée
et qui ait été déliattue dans les écoles des
}iliilosophes; car le premier regard de l'es-

prit humain fut pour la nature, pour l'objet

de la sensation [externe; les faits de cons-
cience, avec les questions qu'ils soulèvent,

ne vinrent ou ne se dégagèrent du moins
que plus tard. Qu'on nous permette de jeter

un cou|) d'œil sur l'histoire de la philoso-

phie pour apprendre comment se pose défi'

nitivement, et au point de vue le plus élevé,

le problème dont nous demanderons ensuite

la solution à la science contemporaine.
La philosophie débuta par des systèmes

cosmogoniqucs. Les faits eurent nécessaire-

ment moins de part à ces conceptions que
l'imagination do leurs auteurs, alors même
que ceux-ci, au lieu de procéder en vertu
d'idées métaphysiques, comme firent les py-
thagoriciens, prenaient leur point de départ
dans la physique du temi)S , composée de
plus de préjugés que d'expériences. Aussi les

philosophes ioniens, tout en cherchant leur

théorie de la nature dans la nature, s'en-

gagèrent-ils parfois dans les régions de l'i-

déalisme autant que ceux qui procédaient

par la méthode purement rationnelle. La
différence des méthodes ne prit que très-

tard l'importance que lui accorde à juste titre

l'histoire des sciences.

Qu'est-ce que la nature pour cette école

de philosophes ioniens qu'on désigne sous
le nom de dynamistes , et qui commence
avec Thaïes? La manifestation diversifiée

d'un principe unique représenté ou peut-

être même seulement symbolisé par l'un des

fluides généraux qui jouent un si grand rô^e

dans l'économie de noire planète : l'air, selon

les uns, et l'eau, si l'en en croit les autres.

Ce principe, à la fois force et matière, es'
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tiiut; il est infini par son exislencc géuéi'alL-

et se limite dans les corps particuliers, qui

n'eu sont que des modes divers. Qu'est-ce

là qu'une première t'ornuile du panthéisuie?

Un philosophe de cette école, Diogène d'A-

pollonie, nous dit bien, il est vrai, que le

principe du monde est intelligent, et ce

philosophe se sépare en cela de ses devan-

ciers Thaïes et Anaxymène ; mais il continue

néanmoins à confondre le monde et sa cause.

Parallèlement à cette première dcole, le

génie de la race ionienne en inspirait une
autre, l'école des mécaniciens, qui com-
mence avec Anaximandre, et compte Anaxa-
gore au nombre de ses derniers et plus illus-

tres chefs. Ici on ne cherche pas à ramener
la diversité à l'unité de principe. Non-seule-

ment la matière est éternelle, mais elle est

éternellement diverse, et se compose d'un

nombre infini d'éléments. Mais ces éléments

ne sont (lue les semences des choses; pour
produire les corps, il faut qu'un mouvement
les agite, les dégage de leur confusion ori-

ginelle, les associe harmoniiiuemcnt. Tout
phénomène est un mouvement, tout cor|is

un résultat de mouvements, et de très-grands

efforts sont dépensés ])ar l'école pour mon-
trer comment les êtres vivants sont issus de

ce procédé mécanique. Quant à la cause, les

uns la disent inhérente à la matière, aveugle,

fatale, tandis qu'Anaxagore enseigne l'exis-

tence d'un moteur qui agit avec intelligence.

Le caraî'tère de ce système est d'être i)ure-

nient physique d'intention ; matérialiste à

son origine, il tend ensuite au déisme ; mais

il transmettra à ses premiers successeurs le

dogme de l'éternité de la matière en même
temps que celui d'une cause intelligente.

L'école de Socrate donna à la [lensée

en('ore timide d'Anaxagore une accentuation

plus précise et plus énergique. La personne
humaine, un peu oubliée jusqu'ici pour la

contemplation de la nature, se relève; une
[ilus grande part lui est faite dans la philo-

sophie, et le premier effet de cette révolution

plus morale que sjjéculative est de faire res-

sortir les attributs de la Divinité, de placer

la personne divine au sommet comme à la

.'ource do toutes les existences, de présenter

la nature,. non plus comme une manifesta-

tion, mais comme une œuvre.
La cosmogonie du Timée est évidemment

inspirée par cette philosophie. Platon peuple
le ciel et la terre d'agents iiersoiuiels et

libres. Au soannet de cette hiéi'archie est le

Dieu souverain, qui prend la matière et

produit le montle universel conforme aux
idées archétypes qui sont en lui de toute
éternité. Ce monde lui-même est un être

divin, et il tire de son sein les astres, divi-

nités subordonnées, formées de l'élément le

plus pur; le feu, et les astres ))roduisent

rhomme. Celui-ci. venant à démériter, expie
sa faute en descendant aux conditions d'un
sexe jilus faible, jjuis aux formes de ])lus en
plus dégradées de l'animalité, en sorte (jue

dans ce système la femme et les animaux
n'appartiennent pas au plan primitif de la

création, et disparaîtront de la nature au

jour où l'expiation aura réhabilité tous les

individus eu déchéance.
Si, dans ce système, la création est encore

divinisée, elle ne l'est cependant (ju'en sous-

onlre, et l'initiative reste au Dieusouverain.
Platon, sans échapper complètement en-

core défait, sinon d'intention, à l'inlluence

des conceptions panthéistes, et en se laissant

dominer jiar les habitudes d'une religion qui

peuplait la nature de divinités, nous donni!

cependant ici une conception bien éloignée

non-seulement du panthéisme ionien, mais

aussi du polytiiéisme vulgaire ; à défaut

d'une doctrine savante, iju'on ne pouvait

attcndrede sa méthode, ildonneunedoctrine
morale où figurent les notions de liberté, de
responsabilité, de mérite et d'exjtiation.

Chez Aristote, la question morale cède le

premier rang à la question scientilique.

Aristote procède autrement que Platon et

connaît beaucoup mieux la nature. 11 y
constate un ordre de progression qui, de la

matière brute, conduit aux plantes, [mis aux
animaux, puis à l'homme. La première four-

nit les éléments, les plantes s'en emiiarent et

les transmettent aux animaux et à l'homme.
Mais comment la nature s'élève-t-elle d'un rè-

gne à l'autre? Spontanément, par une suite

cl'efforts qui transforment la matière inor-

ganique en matière organisée, et font pas-

ser celles-ci par toutes les formes végétales

et animales, lesquelles, comme autant d'é-

i)auches, tendent et arrivent enfin à leur

perfection dans l'organisme de l'homme
Aristote admet cependant une sorte de créa

tion; mais, selon lui, Dieu se borne à pro-

duire un monde animé qui porte en lui

toutes les énergies nécessaires à l'espèce

d'évolution dont l'homme est le terme défi-

nitif. Il suit de là qu'ici, pas plus que che^

Platon, .his êtres inférieurs à l'homme n'au-

raient une place légitime dans la nature ;

pour Aristote ce ne sont c[ue des ébauches

,

comme pour Platon ce sont des types dé-

gradés.

Que dirions-nous de l'école épicurienne?

C'est à peine si elle mérite une mention
pour mémoire, car elle ne fut ni savante ni

morale. La philosophie ne lui doit qu'un
système de matérialisme brut, grossier, su-

jierficiel, négation pure et gratuite sous les

formes de ratlirmation.

Tandis que l'antiquité, dans le plus bel

essor de sa vie intellectuelle, mais livrée aux
seules ressources du génie, avant l'âge de
l'expérience, essayait d'atteindre à la cause

et aux origines de l'univers, et n'arrivait

qu'à des hypothèses bientôt emportées par

le progrès des sciences, un petit peuple de

la Syrie, presque illélré et d'un génie très-

peu philosojihique, possédait dès longtemps
sur cette vaste question (piek]ues notions

fondamentales, simples et précises. Le pre-

mier chapitre des annales sacrées de ce

peuple débute par ces mots : Au commence-
ment Dieu créâtes deux et la terre, ai continue

en nous montrant dans la nature non-seule-

ment l'œuvre d'un Dieu unique , mais une
ctuvre successive ift progressivu qui, par



!(85 N\T OlCriO.NMAlUE >AT 98 i

voie de ij'd'c'.tioii, ajoute une assise à une
autre assise, et ne s'arrête qu'après avoir
placé l'homme au faîte de rùditice. Cette fois
foute créature a sa place dans l'ensemble et
tout s'harmonise; les éta,;^es inférieurs sont
or,lonnés en vue des supérieurs. Que nous
dit cette cosmogonie, cette première page de
la Bible commentée par elle-môme? Dieu
seul n'a pas de commencement; créateur
d'une matière universelle, d'abord informe
et cliaotii[ue, il la féconde , l'anime, la met
en œuvre avec celte seule parole : Que la

lum'cre soit. Il sépare les eaux, l'atmosphère
et le sol ; ordonne .\ la terre de produire les

plantes, fait surgi-r au sein de l'O ;éan la mul-
titude des antmaux aquatiijues, peu[)le les

airs d'oiseaux, appelle les quadrupèdes à se
répanJre sur les terres couvertes de végéta-
tion ; l'homme enfin sort de ses mains , et
son Créateur lui donne une compagne de
môme nature que lui pour compléter son
existence.

Dans ce système, tout remonte à Dieu.
Chaque espèi e procède d'un acte spécial de
création; elle se perpétuera et demeurera
distincte des autres |)arune force île ])roduc-
tion essentiellement conservatrice (051).

Les données de laGe/ièse, conunentées par
une science pauvre, dé]iourvue de critique

et mal discijilinée, défrayèrent les rares jien-

seurs qui, au moyen âge, essayèrent de
comprenilre la nature; trop ordinairement
Je commentaire emportait le texte. De toutes
les conceptions ([ui datent de cette époque,
celle qui a eu et qui devait avoir le plus de
succès est la doctrine de la chaîne des êtres,

formulée en ces termes par le P. Nierem-
})ers : Nulliis hiatus, nulla fraclio, nutta
dispersio formarum, invicem conne.rœ sunt
vehit annulas annula . En grande faveur chez
les naturalistes de la renaissance , cette

doctrine fut professée avec éclat par Charles
Bonnet, h la fin du siècle dernier, et ce
p'iilosophey rattachaitl'idée d'une évolution
))aliu:;énési(pie de la nalvire. On eût fort

scamialisi' les partisans de la chaîne des êtres

en leur apiirenant que, par leur conception
de la nature, ils uonneraient un jour la main
aux pins grands ailversaires de la philosophie
«hrétienue. Cette conception est, en effet,

l)ien plus dans la logique tlu panthéisme que
dans celle de notre dogme religieux.

Représenter les trois règnes de la nature
comme ne formant qu'une longue série d'an-

neaux enlacés les uns aux autres, une suite

de termes qui ne laissent entre eux aucu.n

intervalle, tant les nuances se fondent et se

transforment les unes dans les autres, c'est,

qu'on le veuille ou qu'on y répugne, fpi'on

le sache ou qu'on l'ignore, entrer dans la

(6.'jl) Remannions i-noorc iiiu- la Gciicsa, tout on
refusant à la force plivsi.pic miiveisclle l'C que lui

aecordi'iii d'autres cosnio^dni .s, la production des
êtres vivants, raltaelie néanmoins ces êtres à la

nature géiiéiale par les matériaux qu'ils lui em-
pruntent. Dieu ne crée pas une matière spéciale

pour les corps organises, et sous ce rapport les na-
turalistes mo;lernes qui, avec Butfon, oui encore
ï^hnis une matière essentiellement organique des sa

pensée des systèmes qui- stibsti tuent à la

jiensée d'une création providentielle, celle

d'une nature animée , comme la concevait
Aristote, nature qui, dans son essor ascen-
sionnel, traverserait tous les tonnes imagi-
nables d'une progression continue.

Vraie oti fausse, et ce n'est encore le mo-
ment ni de l'absoudre ni de la condamner,
la doctrine que je viens de caractériser devait
être bien venue des naturalistes qui profes-
sèrent ouvertement l'autonomie de la nature.
Ce serait trop dire que d'accuser Buffon d'a-

voir accepté ce principe, puisqu'il a posé
celui de la création et de la permanence des
espèces; cependant les belles pages que ce
grand écrivain a consacrées à l'exposition de
ses vues générales sur la puissance des forces

naturelles n'ont peut être pas été sans in-

fluence sur un de ses successeurs , sur
Lamarck qui, alîranchi de tout scrupule en
matière de croyances, nous montre les forces

universelles qui pénètrent le monde, prot
duisant les êtres vivants, et s'élevant peu à

peu dos formes les jilus simples de l'organi-

sation à l'organisation de l'homme. Le sys-

tème de Lamarck mérite l'attention de toute
personne qui veut voir et juger dans un de
ses essais de réalisation les plus modernes
le principe d'une nature auteur de la diver-
sité des êlves.

Tandis que par l'apothéose de la force

physique on reproduisait une doctrine phi-
losophiquement équivalente à celle des phy-
siciens fatalistes de l'école ionienne, ailleurs

on demandait encore une fois au pur ratio-

nalisme i\ei principes de philosophie natu-»

relie. Fichte ayant conduit la science au bord
d'un abîme en faisant douter de toute autre
réalité que de celle du moi, Schelling ima--

gina, pour conjurer le péril, de poser au-
dessus du moi et du non-moi une notion
conciliaîrice, celle de l'ôlre absolu, substance
et cause universelles, qui descend incessam-
ment dans le temps et dans l'espace sous les

deux modes corrélatifs de l'idée et du réel

du sujet et de l'objet.

Que l'on adopte le principe très-arbitraire

de Schelling ou qu'on y substitue, avec He-
gel, une notion purement logique, on arrive
toujours à considérer le monde comme une
manifestation diverse et progressive d'un
être de raison qui traverse tous les modes
d'existence pour venir enfin prendre cons-
cience de lui-môme dans l'humanité.

11 résulte de la revue (|ue nous venons de
faire, que l'univers a été compris et envi-
sagé tantôt connue la inanifestation néces-

saire d'un principe impersonnel , tantôt

comme l'œuvre d'un Dieu créateur. Si la na-

ture n'est que la manifestation d'une force

création, sont non-senlemenl en opposition avec la

Bilile, mais moins avancés qu'elle.

La cosmogonie sacrée nous montre la terre el

l'eau pro' luisant les éh-es qu'elles nourrissent, mais

toujours au rommandement de la parole crcalrice.

Et Dieu dit : Que la terre pousse son jet, etc., etc.

Enfin Dieu forma le corps humain de ia poudre de

la terre.
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impersonnello, nous concevons que la diver-

sité don' il nousotl'rele tableau résulte d'une

translViruialion successive (jui ait pour ré-^u!-

lals une série de termes uistinjués par de

faibles nuances; et comme ces termes, qu'on

nomme des espèces, surtout en parlant des

êtres organisés, sont toujours prêts à passer

aux suivants, il est évident que, dans cette

manière de voir, l'espèce n'existe qu'à titre

de mode tenqioraire d'un iaii plus général.

Si le monde est une création, s'il a un au-

teur ; si un Dieu personnel l'a conçu, voulu

et pro luit, un plan s'y révèle et nous en

donne la signilicntion. Sa diversité est ré^ie

])ar une loi d'harmonie et de i)ro,j;rès qui

n'enchaîne pas généalogiquement les exis-

tences particulières, maïs qui les échelonne

et les subordonne les unes aux autres dans

un ordre tel, que les inférieures sont les

conditions des supérieures. Cette fois, cha-

que espèce de corps ayant un rôle à remplir

revêt des caractères définitifs et inaliénables,

flpproj)riés à sa destination, et l'on peut dire

alors que l'espèce existe.

II est facile de voir qu'il n'y a d'alterna-

tive qu'entre ces deux philosophies de la

nature qui concluent, l'une au panthéisme,

l'autre au déisme; l'une à une loi de néces-

sité, déguisée quelquefois sous des formes

séduisantes et poétiques; l'autre à une loi

morale, qui, sous son apparente sévérité,

n'en est jias moins la loi de la liberté.

L'histoire de l'esprit humain a posé la

question, c'est à la science à la résoudre;
commençons par la circonscrire et la pré-

ciser.

On distingue dans lanaturedeux empires:

celui des corps bruts et celui des corps or-

ganisés; deux mondes : le monde physique
et le monde physiologique. Cette distinction

est-elle fondée, et les caractères des deux
empires sont-ils relatifs ou absolus, c'est-à-

dire permettent-ils ou non de considérer le

monde physiologique comme procédant du
inonde physique, et n'en étant qu'un mode
particulier? Si telle n'est pas leur relation,

en quoi consiste-t-elle? De son côté, l'em-

pire des corps vivants, toute réserve faite

jiour ce qui concerne l'homme, se subdivise

on deux règnes : le règne végétal et le règne
aniiiial. Sont-ce là deux groupes si bien ca-

ractérisés qu'on ne puisse supposer entre

eux un lien de généalogie, ou passe-t-on de
l'un à l'autre par de simples nuances qui
laissent place à l'idée que l'animal. n'est

qu'une plante transformée? Si ce n'est pas
la leur relation, quelle est-elle?

Enfin cha jue règne des ê'res vivants sem-
ble se composer, en dernière analyse, d'es-

pèces nombreuses, que jibisieurs degrés
d'analogies et de diQ'érences répartissent, à

nos yeux, par groupes plus ou moins géné-
raux; ces espèces ont-elles une existence
râelle, ou ne sont-elles que les modes tran-

sitoires d'un étre]qui parcourrait successive-
jnent tous le^ degrés d'organisation et de vie

que représente la diversité du règne?
'relies sont les questions que nous avons à

résoudre pour obtenir la notion vraie de la

signification de la natui-c. Leur élude em-
jiorte avec elle non-seulement une doctrine

sur le monde, mais une aiipréciation des
premières conditions do l'organisation et de
la vie, aussi bien que de leurs rajiporls avec
l'empire inorganique. Voyons d'abord quels

sont les caractères de ce dernier.

L'empire inorganique nous offre la ma-
tière dans ses conditions les plus générales

de structure, de formes, de composition et

d'activité.

Ici les corps ne sont que des agrégats do
matériaux, soit homogènes, soit divers ; ils

se présentent ou à l'état de fluides élasti-

ques, et, dans ce cas, n'ont jias de formes
déterminées; ou à l'état liquide, et tendent
alors à revêtir des formes spliéroidales; ou
à l'état solide, et constituent cette fois des

cristaux ou des masses informes, selon que
leurs molécules, en se juxtaposant, peuvent
obéir ou non à leur tendance naturelle. Du
reste, aucune limite, aucune dimension,, ne
sont assignées à ces corps, qui ne figurent

dans l'univers que comme les parties et en
quelque sorte les fragments de celui-ci, ou
tout au moins du corps astronomique auquel
ils appartiennent spécialement.
Quant aux éléments qui concourent à for-

mer le monde inorganique, les chimistes en
comptent déjàplusde soixante, et dans cette

liste on retrouve, à côté de bien d'autres,

tous ceux ique nous verrons figurer dans la

composition des corps organisés. Ces élé-

ments existent ouàl'état d'isolement, comme
quelques métaux nous en offrent l'exemple

;

ou à l'état de simple mélange, comme les

gaz qui couiposent l'air atmosphérique; ou
dans un état de combinaison intime et molé-
culaire donnant naissance à des composés
doués de propriétés spéciales. Or ces com-
]iosés inorganiques non-seulement sont très-

simples, puisque leurs éléments s'unissent

toujours deux à deux, très-fixes, puisque
ces mômes éléments obéissent pour les for-

mer à leurs aflinités naturelles; mais ils

offrent seuls ce caractère important, qu'a-

près les avoir analysés et décomposés, nous
n'avons qu'à les replacer en présence les

uns des autres, avec ou sansle concours d'un
agent physique, comme la chaleur ou l'élec-

tricité, pour ([u'ils se reconstituent; c'est-à-

dire que les combinaisons inorganiques sont
régies ])ar des lois assez simples pour être

rigoureusement formulées, soumises à des
conditions assez générales et assez accessi-

bles pour tomber dans le domaine de noire
industrie.

Dans ces premiers traits de l'histoire [des

cor[)s inorgani(pies, nous voyons déjà les

(dfets d'une activité aussi incessante que gé-
nérale, car l'agrégation des molécules et

leurs divers degrés de rapprochement, puis
leur association pour fo'rnier des corps coni»

posés, sont de véritables actes, non moins
que la chute des graves et les révolutions
r.es planètes autour du soleil.

Mais CCS actes, pour l'explication desquels
les physiciens ont imagine les forces qu'ils

a})pellent l'attraction universelle, la ncsan-
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leur, la cohésion, afTinitç, se r.illacneiit in-

tiiuement à d'autres phénomènes, à ceux
qu'on désigne sous les noms de chaleur, lu-
niière, électri(;ité et matinétisme. Non-seu-
lement toutes les attractions, toutes les ex-
pansions, les impulsionsles iilusénerj^isjues,

tous les déplacements de matière, tous les

changements d'état, tous les faits de compo-
sition et de décomposition, relèvent d'un
ou de plusieurs de ces ordres de phénomè-
nes; mais la plus étroite solidarité unit ces
derniers entre eux, comme les divers motles
d'un même phénomène général. Tandis que
l'électricité et le magnétisme se signalent
par des actes d'attraction et de répulsion, que
la chaleur compte parmi ses caractères les

plus importants l'expansion qu'elle imprime
a la matière, que tout changement d'état

d'un corps, comme touto combinaison molé-
culaire, sont accompagnés de phénomènes
électriques, la chaleur communique des pro-
priétés électri([ues'aux corps qu'elle pénètre,
et l'électricité |)roduit à son tour de la cha-
leur, de la lumière et des etl'ets magné-
tiques.

Ouenous indique cette dépendance étroite,

constante, universelle, de tous les phéno-
mènes du monde phjsi((ue. Qu'ils rentrent
dans un même fait général et qu'ils i)roi:ô-

dent d'une même cause, en un mot, qu'une
force commune pénètre la nature entière et

la met h l'œuvre. Telle est aussi la conclu-
sion implicite des physiciens modernes,
lorsque, dans leur théorie la plus accréditée,
ils substituent à la doctrine des lluides im-
pondérables, qui divise la source des plié-

nomènes physiques, celle qui explique tous
ces phénomènes par les vibrations diversi-
fiées d'un fluide éthéré répandu dans l'es-

pace universel et pénétrant tous les corps.
L'activité qui se manifeste dans la nature

i.iorganique a pour premier caractère son
universalité, car elle s'étend aux êtres orga-
nisés eux-mêmes, et joue un rôle important
jusque dans les fonctions physiologiques ;

c'est une activité fondamentale. Son second
caractère est la simplicité au moins relative
des lois qui la régissent, d'où résultent les

merveilleux succès de l'analyse appliquée à

cet ordrede phénomènes, analyse([ui ilonne,

avec une exactitude mathémaii([ue, leur en-
chaînement, leur mesure, leurs conditions
d'existence, permettant de féconder l'obser-

vation par le calcul, et d'en déduire ces bel-

les et férondes applications qui sont la gloire

de la s( icnie moderne.
Le monde iihysi(iue nous livre ainsi, avec

le secret de son activité, les moyens non-
seulement d'en apprécier rinqioi'tance gé-
nérale , non-seulement d'en nmltiplier les

biinifails, mais encore d'en mesurer la por-
tée, et de déterminer en quoi et jusqu'où la

force univei'selle (lui pénètre ce monde i)eul

entrer dans les conditions d'existence des
êtr^s vivants. C'est ici que va se montrer à

nous le caraelère le |)lus signili atif de l'em-
pire rnorgani(iue. Pour le mettre en évi-
d 'Ucc dans son ensemble, nous devons deman-
de/ aux sciences physjfpies, d'abord et avant
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tout, ce que l'action séculaire de la force
universelle a fait pour le globe que nous ha-
bitons; dans quelles relations ses conditions
actuelles sont avec les êtres vivants ; enfin
jusqu'où va et en quoi consiste l'interven-
tion de cette force dans la sphère de l'orga-
nisation de la vie.

Et d'abord la géologie nous dit qu<î, mal-
gré la régularité rigoureuse et en aj)parence
nécessaire et fatale de l'activité qui le tra-
vaille, ce globe a subi une longue série de
modifications, qui l'ont graduellement pré-
paré à devenir le séjour d'êtres vivants de
toutes les classes connues aujourd'hui. Aucun
fait ne trahit le secret do l'origine de ces
êtres, mais tout indi([ue une œuvre prépa-
ratoire et providentielle , une œuvre qui a

harmonisé le monde physique avec les con-
ditions d'existence des corps organisés.
Voyez ce sphéroïde qui circule autour du

soleil, incliné sur le plan de son orlûle «c
manière à présenter successivement ses hé-
misphères nord et sud aux rayons les jdus
directs de l'astre qui l'éclairc et le réchaulfe ;

voyez-le tournant sur son axe et faisant suc-
céder graduellement , pour cliacunc de ses
longitudes, le jour à la nuit, un tenqis d'ac-

tivité à un tem()s de repos. La matière qui
compose ce globe, d'abord incohérente et

chaotiiiue, s'est dégagée de sa première con-
fusion pour constituer des masses de den-
sités ditlerentes , et surtout trois couches
concenti'iques quireprésentent les trois états

de la matière : la plus externe forme une
atmos[)hère gazeuze

, par conséquent émi-
nemment mobile et élastique, transparente,
mélange de quelques gaz qui jouent un
grand rAle dans la composition des corps
vivants. Elle pèse sur une couche d'eau dont
elle modère l'évaporation, et qui, après avoir

recouvert toute la planète, en avoir remanié
les matériaux, retirée maintenant dans t!e

vastes bassins, occupe encore les trois quarts
de la surface de ce globe. C'est ici un second
milieu mobile et toujours en mouvement
sous la triple influence des inégalités de
température, des courants atmosphériques,
et de l'attraction de la lune; c'est un-dissol-
vant énergi(pie ([ui entraîne et charrie de
nombreux matériaux. Vient enlin ce sol mi-
néral , si varié dans sa composition , formé
ici de masses cristallines, là et plus généra-
lement d'une succession de couches diverses

déposées par les eaux pendant une longue
suite de siècles et qui accusent, par leui-

posilionetleurs dislocations, des bouleverse-

ments plus ou moins nombreux. De là un
relief terrestre inégal qui donne des iiassins

à l'Océan
,
qui élève au-dessus de celui-ci

des îles , des continents , et sur ces conti-

nents , (les plateaux, des montagnes; de là

tout un système de configuration géographi-
(pie qui diversifie les conditions climaléri-

ques, ])lus que ne le font les seules dilléreuces

de latitude.

Si, dans le monde inorganique , quelque
chose rappelle l'idée 'de l'organisalion, c'est

bien certainement c(! concours de l'air , do

l'eau et du sol, réagissanfl'un sur l'autre, et
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funetiouïiant sous l'infli.ienre du soleil nu
prolît (lus corps orj;anisés. Ainsi s'él;ihlit

cette circulation incessante qui am^ne sur

les continents, à l'aide de l'atmosplière et par

S'S mouvements, les eaux de la mer , que
Tinclinaison du sol ramène au grand réser-

voir. Ainsi se constitue un ensemble de
conditions d'existence ([ui non-seulement
prépare la surface de notre planète à rece-

voir les hùtcs, mais qui leur offre la plus

grande variété de circonstances.

A ce moment, le monde inorganique se

présente à nous comme la preiuière assise

(l'un édifice. Les éta^^es supérieurs sont in-

diqués jiar cette base; elle les attend, mais

en surgiront-ils spontanément, et en vertu

du seul principe d'activité qui produit les

phénomènes [)liysiques?

Les ôtrcs vivants trouvent dans la compo-
sition des corps inorganiques, dans celle do

l'air, de l'eau, du sol, les éléments matériels

de leur organisation ; il se produit iv.ùw.e au
s'.'in de ces êtres quelques combinaisons
liinaircs el entre autres celles qui donnent
l'acide carlionique et l'eau, ces composés qui

jouent un si grand rôle dans l'enseiulile de

la nature. La pesanteur uépargne pas plus

les corps organisés' que les autres; elle

s'exerce sur eux, mais h leur profit, soit di-

rectement, en donnant à la station cf aux
mouvements de premières conditions d'équi-

liijre, soit indirectement, en contrebalan(;ant

une autre action physique, l'expansion, par

la pression de l'atmosphère,ou en précipitant

l'air dans nos poumons. L'attraction cajiH-

laire joueun rôle imjiortantdans le mouve-
ment des flui(!es, et l'ascension de la sève ne

reconnaît guère que des causes physiques.

La chaleur externe est nécessaire au déve-
loppement des germes, dont sa privation

laisse dormir la vitalité; et les organismes
tout formés ne fonctionnent et ne vivent

qu'autant que la température du milieu am-
biant se maintient entre certaines limites,

i|ui varient beaucoup selon les i^roupes aux-
quels ces organismes se ratlaclieni. On sait

combien la lumière est nécessaire à la nu-
trition des ]ilantes, et son influence sur les

parties vertes en particulier. Chez les ani-

maux, le rôle de ce modificateur ne se borne
pas à transmettre des images à la faveur d'un
crgane construit conformément à ses lois de
propagation; car non-seulement les couleurs
qui ornent les oiseaux, les insectes, mcMue
l'>s poissons ou les coquillages, proportion-
nent leur éclat à l'intensité de la lumière
sous l'intluence de laquelle vivent ces êtres;

non-seulement l'animal des hautes latitu^les

est plus sujet à l'albinisme ([ue celui des
autres régions du globe , niais tout être

animé appelé à vivre au grand jour souffre

et dépéril dans l'obscurité. (Juant à l'éleclri-

cilé atmosphérique , on ne peut douter

(pa'eile n'ait sa part d'action sur les êtres

vivants; elle accélère la végétation, elle

lend les absorptions |)lus rapides et doime
aux animaux des sensations de malaise à

l'anoroche des orages; mais son rôle physio-

logique est moins bien connu que celui de
la'clialeur el de la lumière.

A leur tour, les corps organisés sont eux-
mêmes des foyers de chaleur , des sources

d'éleciricilé et d'action magnétique , enfin

(pieiquefois aussi ils deviennent lumineux.

Tous ont un fond do température proiire ,

(ju'ils doivent à leur mouvement vital , el

qui résulte immédiatement de l'aitivité do

la iRitrition et s'y proporlinnno. Il se pro

duit des phénomènes électriques dans les

muscles qui entrent en contraction, et ijui ne

sait que 1 éleclriiité va jusqu'à [iroduire des

étincelles et des décharges puissantes chez

quelques poissons pourvus d'un appareil

spécial qu'anime un système nerveux con-

sidérable ? Enfin est-iï besoin de rappeler

que beaucoup d'animaux invertébrés , des

insectes , des mollusques , des zoophylos ,

sont plus ou moins complètement lumineux,

et que la phosphorescence de la mer est

due à la présence de myriades d'animalcu-

les cfui jouissent de cetiè propriété, laquelle

réside dans une matière d'origine organique,

formée sous l'influence de la vie.

11 y a donc comme une pénétration réci-

prorpie du monde physique et du monde
physiologique ; la forcé , qui se manifeste

seule dans le premier, étend son action sur

tout ce qui s'appelle matière, que celle-ci

soit ou non organisée ; et la vie, à son tour,

cojnpte au nombre de ses effets des faits de

chimie générale eî des phénomènes physi-

ques.
Cette relation des deux mondes, tout in-,

time et réciproque qu'elle soit, suflit-elle à

nous montrer dans le monde physiologique

un produit, une dépendance , une s] éciali-

sation du monde physique? Non, elle s'ar-

rête en de(;à de celte démonstration. Réu-
nissez tous les éléments matériels que
l'analyse relire des corps organisés, rappro-

chez-les, faites agir sur eux avec toute leur

énergie eldans les conditions les plus diver-

ses, la chaleur, la lumière, l'éleclriciié, vous

ne produirez jamais l'organisme le plus

sini])le, que dis-je, le moindre des composés
propres aux corps vivants el qu'ils accumu-
lent sous nos yeux; vous ne produirez que
des combinaisons binaires, minérales; vous

les multi[i!ierez en les variant, mais vous

n'irez pas au delà. Et si , vous défiant des

procédés de l'art, vous cherchez quelque

part dans la nature des circonstances tout

spécialement heureuses qui feraient surgir

tout à Coup l'organique de l'inorganique ,

l'expérience vous les refuse partout ; car

si l'on a pu croire et si beaucoup de person-

nes admettent encore , ilans une certaine

mesure, des générations spontanées d'èiçes

infimes au sein d'une eau que réchauffent

les rayons du soleil, personne dv. moins
n'ignore que cette apparition n'a jamais lieu

(]ue dans un liquide qui lient en dissolution

des débris de corps organisés.

Tout à l'heure , quand nous aurons pré-

cisé les caractères de l'oi'ganisation et de la

vie, nous comprendrons encore mieux que
maintenant l'impossibilité de déduire généa-
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logiquement la physiologie de la physique,
reiiipire des êtres vivants de Teiupire des
corps bruts. Mais ne nous sera-t-il pas per-
mis de penser dès à présent que le monde
physique s'arrôie aux. conditions les j>!i]s

générales et les plus nécessaires de l'exis-

tence nialérielle et dynamique , que son
caractère est de s'y arrèjcr, et d'oiïrir [)ar là

\ine base, non une oi'i^ine, à des existences

plus spéciales?

Abordons maintenant cet autre empire,
ces autres règnes (jui, do la base sur la-

quelle ils s'appuient , vont continuer les

lignes de l'édifice.

Un cor|)S brut n'était qu'un agrégat de mo-
lécules, fragment détaché d'une masse géné-
rale. Un corps organisé est une individua-
lité existant pour elle-même, d'une coni|)n-

sition et d'une structure plus ou moins
complexes, conmie le mot organisation le

donne à entendre, enfin d'une forme ei d'une
dimension constamment déterminées pour
chaque espèce.

Et d'abord, quant à sa composition molé-
culaire , le corps organisé n'admet qu'un
certain nombre d'éléments; il choisit parmi
ceux de la nature générak'. Quelques-uus
de ces éléments, plus ))rOi)res que les autres

h entrer dans un mouvement iiius ou moins
lapide île co nposilion et de décomposition,
forment ici des combinaisons inconnues à

la chimie minérale , des combinaisons ter-

naires on quaternaires qu'il est impossible

de reproduire artificiellement ; on les nomme
principes immédiats or^ani([ues , parce que
ce sont les premiers produits qu'on obtient

de l'analyse des corps qui ont joui de la vie.

A ce caractère de composition chimique,
premier effet de la force spéciale qui anime
les organismes, ajoutons cette structure hété-

rogène où nous voyons toujours au luoins le

ci)ncours de liquides et de solides dans un
état de pénétration réciproque, réagissant

sans cesse' les uns sur les autres, et faisant

échange de matériaux. Les solides forment
des tissus qui, organes de fonctions simples,
composent des organes plus complexes; cha-
(]ue jtariie existe ici pour le tout, et vit sous
la dépendam-e des autres. Il y a certes bien

loin d'un corps ainsi constitué à ces masses
inorgai.iqucs où des molécules homogènes
se groupent sans autre relation mutuelle
<jue leur identité de nature et l'attraction qui

les rapproche.
Avec ses conditions de structure, le corps

organisé revêt nécessairement une forme
déterminée. La pénétration des solides par

les li(|uides, l'abondance de ceux-ci, et la

souplesse nécessaire à toute jtartie vivante,

excluent d'abord l'idée des formes cristalli-

nes, et lui substituent celle des contours
arrondis; puis, sous celte condition morpho-
logique générale, nous entrevoyons déjà des

(C.'i'i) Avant à <liscutcr l.i valeur du mol espèce ou
plulôl (lu f»il i|ii'il (-xprinio, en Ir.iilanl des races
iiinnaines, je ne ni'anèle pas eu re ninmeut à cette

question inipoitanlr. rt le Icelcur leniarqueia de

lui-illùiue que, dans l'Iiisloiie des (oips orijanisé;-,

modifications en harmonie avec le degré
d'organisation et avec le genre d'activité que
l'èire vivant doit déployer au dehors..

La première et la ]ilus constante de ces

relations consiste dans les emprunts dont il

s'aJimeiite, et qui servent à son déveloj)pe-

ment. Ce qu'il emprunte, il ne l'ajoute pas à

sa surface, mais il l'alisorbe, l'élabore, se

l'assimile et le fait enlrer dans un mouve-
ment intime de nutrition; composition et

décomposition incessantes, travail d'organi-

sation [lerpéluel qui fournit sa carrière entre

le développement du germe et la mort, se

signalant i)ar les modifications successives

qu'on nomme les ûges de la vie.

L'être vivant naît de son semblable et

l'engendre; génération ossenliellement dy-
namique, car son résultat matériel n'est

qu'un germe, un produit qui n'a encore ni,

l'organisation ni la forme de son espèce, et

qui néanmoins les revêtira bientôt par suite

d'une évolution spontanée (652).

A quelque degré de simplicité que nous
étudiions l'organisation et la vie, il nous est

impossible de trouver le moindre imlice de
transition du corjis Ijrut au corps organisé,

de l'activité physique à l'activité vitale. La
relation qui unit les deux ompii;es n'est donc
pas une relation de généalogie, et il faut

chercher aiJleurs que dans la force univer-
selle l'origine des forces spéciales qui orga-
nisent les matières et qui fonctionnent sous
le nom d'êtres vivants.

Immédiatement au-dessus du monde inor-

ganique se place cette première grande sérifr

de corps organisés qu'on nomme le règne-

végétal. Celui-ci a jiour fonction spéciale de
convertir la matière brute en matière orga-
nique; il ]donge de toutes ]>arts dans la [irc-

niiere, jirend au sol, prend à l'eau, prend à

l'atmosphère, et accumule ses produits à la

surface du globe.

L'organisation et les formes de la plante

correspondent évidemment au rôle qu'elle

remplit. Quant à l'organisation, elle se ré-

sume en un tissu perméable, composé de
petites cellules et de tubes fermés dont les

formes varient, mais qui refirésentenftou-

jours des foyers d'élaboration, des espaces

circonscrits, où pénètrent, séjournent et se

modifient, sous l'action de la vie, les subs-

tances aljsorbées. Celles-ci composent un
ilui.le nourricier, la sève, qui remplit les

espaces intercellulaires, baigne ainsi les cel-

lules, fait des échanges avec leur contenu,

s'avance de proche en proche en revêtant

un caractère de plus en plus organique, et

finit par se convertir en un tissu nouveau
qui vient s'additionner aux tissus existants.

Si la cellule et ses variantes composent
tout l'organisme intérieur du véj;étal, ce çpii

caractérise ses dispositions extérieures, c'est

avant tout un grand déploiement de surface

les espèces se composent d'indivuUialilés rattacliées

les unes aux autres par le lien de la génération,

(lui garantit ridenlilé de la nature en conlirmatioii.

de la similitude des caractères.
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qui répond essentiellement aux liesoins

d'une absorption active, comme la cellule A

l'élahoralion des sucs. Le corps d'une plante

complète, ce cpi'on nomme la tige, l'axe, a

deux pôles, l'un terrestre, l'autre atmosphé-
ri(pio et cherchant la lumière. Le premier
s'èpand en noml)reuses divisions, en prolon-

gements spongieux d'une grande ténuité; eu
un mot, il fournit le système des racines.

Le second donne toutes ces expansions laté-

rales et terminales qu'un milieu fluide bai-

gne de toutes |iarts, et qui constituent les

ieuilles et les fleurs. C'est ici que le luxe du
développement végétal arrive à son apogée.
Les appendices de la tige, en subissant quel-
ques modifications de formes et de disposi-

tions, deviennent ou des organes nourriciers,

les feuilles proprement dites, sous leur mo-
deste livrée verte, ou des organes de fructifica-

tion, des tTe^l^'s formées de plusieurs cercles tie

feuilles plus ou moit;s transformées, peintes

des plus belles couleurs. C'est dans la fleur

que s'épuise le dernier développement de la

plante, et cet acte su|irôme de la vie végé-
tale est encore un acte do production. Pro-

duction de tissus nouveaux, production de
bourgeons, jiroduction d'ovules et de vési-

cules polliniques, et pour cela absorptions

par les racines, absorptions par les larges

surfaces des feuilles, élaboratious intracellu-

laires, organisation de la sève, voilà, en y
ajoutant quelques excrétions et quelques
dépôts, toute la vie végétale et tous ses ré-

sultats immédiats. Tout ce qu'on a dit de la

sensibilité des ))lantes, tous les exemples do
mouvements qu'elles nous oITrent, n'ajoutent

rien au caractère de cette vie. (juant h la

sensibilité, rien, ni dans les actes ni dans
l'organisation, n'en autorise la supi)Osition,

et les mouvements résultantici desimplesdc-
placeraents de li(|uides toujours occasionnés
jiar une cause exlerne, ils ne sortent ni des
conditions ni de la destination des autres

phénomènes physiologiques de la plante.

Itemariiuons d'une manière générale ([uc ces

phénomènes, depuis l'ascension de la sève

jusqu'à la germination, sont dans une dé-
pendance très-[)rochaine des agents physi-

ques; que ceux-ci jouent ici un rôle de pre-

mière importance, et renferment la sponta-
néité dans les plus étroites limites ;

que tout,

à commencer par les matériaux qu'elle em-
ploie, met la plante dans le contact le plus

direct avec le monde inorganique, et en fait

comme le médiateur de ce monde et des
règnes plus élevés.

Dans les services qu'elle rend à ceux-ci,

nous devons compter non-seulement l'orga-

nisation de la matière, mais encore la puri-
fication de l'atmosphère qui alimentera la

respiration animale. C'est un point sur le-

quel nous aurons occasion de revenir.

Quoique arrêté aux premières fonctions

de la vie, l'organisme des plantes ne laisse

pas de se prêter à une grande diversité de
types anatomiques et morphologiques", comme
le prouve le nombre des espèces végétales et

t«ut leur système de classification. Cette di^

versité représente une échelle de progression

et de spécialisation, en même temps qu'elle
se rattache aux ditïérenccs du séjour, des
ndiieux, des climats, etc.; en un mot, elle a
tous les caractères que supposent à la fois
l'idée de développement et celle de cosmo-
politisme, c'est-à-dire la notion de règne.
Quant au progrès, il ne consiste que dans

la localisation des fonctions et dans la spécia-
lisation des organes.

C'est ainsi que nous passons des plantes
homogènes, ou exclusivement composées de
cellules (plantes cellulaires), à celles qui ad-
mettent dans leur structure des cellules pro-
prement dites et des vaisseaux de diverses
sortes (plantes vasculaires) ; de celles qui
manquent de tige à celles qui en ont une;
puis à celles qui ont tige, racines et feuilles;
de celles qui n'otfrent qu'une fructification
simple, consistant en spores plus ou moins
diffuses, à celles qui produisent dos graines;
gradation dans laquelle plusieurs de ces
progrès sont combinés, et qui nous fait par-
courir les trois types principaux des acoty-
lédonés, des monocotylédonés et des dicoty-
lédones, et dans chacun de ces types, une
suite de groupes composés eux-mêmes de
plusieurs familles. Mais, du moment où
nous quittons les grandes divisions du règne
pour étudier le caractère de la diversité
végétale dans les groupes de moindre im-
portance, nous cessons d'apercevoir un véri-
table progrès; et si, dans les familles et dans
les genres, les espèces se coordonnent en-
core dans un ordre de série, c'est seulement
pour réaliser des tendances partielles qui
n'intéressent pas le plan général. Ajoutons
que toute cette gradalion, comme toutes les

modifications de moindre valeur, et celles

qui se rattachent au séjour et aux autres
circonstances extérieures, sont représentées
par des espèces très-variables sans doute
dans certaines limites, mais qui ne se trans-

forment jamais l'une dans l'autre, d'après le

témoignage des botanistes les plus expéri-
mentés.
Encore une fois, quand on embrasse l'en-

semble du règne végétal, on constate une
spécialisation et une complication progres-
sives d'organisation et de forme , on voit

s'activer et se diversifier une première fonc-

tion vitale. Cette fonction peut s'étendre,

mais non s'élever, car elle s appelle la pro-
duction de la matière organique aux dépens
de la matière élémentaire. Ses progrès mê-
mes démontrent son vrai caractère et ses

limites ; ils démontrent que pour atteindre

plus haut il faut de nouvelles données de
vie et d'organisation, que pour aller plus
loin il faut franchir une solution de conti-

nuité; que, par conséquent, le règne végétal

ne peut i)as plus se transformer en un règne
nouveau, qu'il n'a pu procéder lui-même de
l'empire inorganique; enfin, nous avons vu
que ses propres éléments, quelque rattachés

qu'ils soient les uns aux autres par la com-
munauté d'un même système d'organisation

et de facultés, et par celles d'un même plan

général, ne sont pas issus les uns des autres.

A la série des espèces végétales vient
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nisiiUf'iiaiit se superposer une autre série,

uu autre r(>f;ne, eu (jui la vie preud une
dignité nouvelle et un iaunense tléveloppe-

uient. En possession de la matière ui'j;ani(iue

créée par la végétation, et de celle qu'il

s'emprunte à lui-môme, ce règne nous oll're

l'être vivant émancipé du sol et entrant, à

l'égard de la nature, dans des relations où
sa spontanéité devient prépondérante. Il s'a-

nime, c'est-à-dire qu'il sent et qu'il se meut
par lui-même.

Sentiret se mouvoir spontanément sont les

deux traits caractéristiques de la vie animale ;

de là tous ceux de l'organisation et des

fonctions qui concourent à cette vie.

La physiologie animale comprend deux
ordres de fonctions et deux ordres d'orga-

nes: des fonctions et des organes qui inté-

ressent directement la vie de l'individu, et

la propagation de l'espèce dans l'esjtace et

dans le temps; des fonctions et des organes

pour les relations avec le monde extérieur.

Mais la distinction de ces deux sphères, dé-

signées par Bichat sous les noms de vie or-

ganique et de vie animale, ne doit pas nous
faire oublier leur étroite dépendance, leur

pénétration réciproque. L'animal n'est jias

simplement la plante s'envelojjpant d'ani-

malité, connue le représentait Bufïon. La
vie animale ne se borne pas à ajouter de nou-

veaux modes d'activité à ceux que nousotfre

la plante; elle change à la fois et le but et

les conditions de la vie organique, elle com-
munique à toutes les fonctions nutritives

son caractère d'indépendance et d'activité,

car elle les alfranchit presque entièrement

de la nature inorganique, et accélère toutes

leurs opérations.

Ces réserves faites, rappelons-nous les

principaux traits de l'organisation et de la

physiologie animales.

Cette organisation ne se résume pas, comme
celle de la plante, en un tissu formé de cel-

lules simples ou composées. Chez l'animal,

nous retrouvons des cellules, mais seule-

ment dans le premier âge de formation, et,

plus tard, sur quelques surfaces qui doivent
ou absorber, ou élaborer et séparer certains

produits. Partout ailleurs cet élément de
texture fait place à diverses sortes de fibres ;

à une fibre connectiveqm forme la trame et

le moyen général d'union de tous les orga-
nes, et qui se montre tantôt inextensible,

tantôt élastique; à une fibre charnue ou con-
tractile ; entin à une fibre nerveuse, qui sous

la forme de tubes extrèmeiuenl déliés, très-

longs, remplis d'une sorte de gelée, transmet
les incitations sensorialcs et locomotrices.

Ces éléments de texture répondent aux
données physiologiques de l'animalité. Ils

composent, en se combinant, et caractérisent

par la prédominance de l'un d'entre eux, les

organes pro{)rement dits. Ceux-ci se dispo-
sent à leur tour en systèmes généraux et en
appareils, conformément à un plan dont il

importe de se rendre compte avant d'en
aborder les détails.

Toute rie suppose, d'une part, un échange
(pielcMmijne, une relation avec le monde ex-

térieur; d'autre part, des actes intimes qui
se passent dans l'organisme lui-môme. De là

deux régions organiques : une région ex-
terne ou superficielle, qu'on peut appeler
l'enveloppe générale, et une région interne

ou profonde.
Tandis que la plante déploie toute sa sur-

face en présence dos milieux qui l'alimen-

tent, l'animal divise la sienne, car il n'a plus
ses racines dans le sol; il reçoit la matière
tout organisée, et entre dans de nouvelles
relations avec le monde extérieur. Une par-
tic de l'enveloppe s'interne, forme une cavité

alinientaire où viendra s'accumuler une cer-

taine quantité de nourriture, et la partie de
cette môme enveloppe qui demeure en de-
liors sert à protéger, h recueillir des impres-
sions, enfin à une locomotion spontanée.
La région superficielle de l'animal se com-
])ose donc de deux jiarties emboîtées l'une
dans l'autre, et séparées par la région pro-
fonde.

Ces deux moitiés ont la même organisa-
tion fondamentale, et de simples modifica-
tions sufiiscnt pour les rendre propres à
leurs fonctions spéciales, première preuve
de la solidarité des deux sphères vitales de
l'animal, puisque l'enveloppe internée ap-
partient à la vie nutritive, et l'externe à la

vie animale proprement dite. Dans l'une
connue dans l'autre, nous ti'ouvons tout à
fait superficiellement un revêtement tégu-
mentaire, et au-dessous de lui, un ou plusieurs
j)laus de fibres charnues. Le tégument, qui
prend le nom de jieau à l'extérieur, celui do
memiirane muqueuse dans la partie rentrée,

se compose du derme, couche de fibres plus
ou moins élastiques que traversent des vais-

seaux sanguinset des nerfs, et d'un plan de
cellules, qui forment ce qu'on nomme un
éjiiderme s'il est protecteur et externe, un-
épithélium s'il est essentiellement approprié
à des actes d'absorption ou de sécrétion.

Quant aux plans de fibres charnues, ils se dis-

posent selon deux directions principales et

croisées qui varient celles des mouvements.
Dans la i)artie externe de l'enveloppe géné-
rale, rélénient locomoteur prend un déve-
loppement considérable, et devient un grand
appareil-, tandis cjue dans la partie rentrée
il s'eflace plus ou moins, et demeure à l'état

membranil'orme.
Tandis que la première région de l'orga-

nisme étale en couches sujierposées et sous
la forme d'une enveloppe tous ses éléments
de structure, la région profonde ramasse les

siens sous la forme d'organes centralisateurs.
Ces organes se partagent aussi les deux
sphères de la vie animale et de la vie orga-
nique, les uns, comme centres d'incitation,

les autres, comme centres d'impulsion pour
la circulation du fluide nouiricier.

Voilà donc les a|)pareils des grandes fonc-

tions divisés en appareils de surface et ap-
pareils centralisateurs, qui, les uns et les

autres, fournissent aux fonctions nutritives

et aux fonctions de relation.

Ce premier aperçu ne nous donne encore
qu'une vue très-générale des fonctions et do
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leurs apiaicils; il nous oriente, mais il

nous fait dt^sircr en mOme temps des notions

plus siiéciales, qui non-seulement nous fe-

ront mieux compremlre la richesse de déve-

loppement (jui caractérise Tanimalité, mais

nous introduiront en même temps à Télude

deTliomme. Commençons par les organes et

lt3S actes les plus caractéristiques du règne
qui nous occupe; en les abordant les pre-

miers, nous comprendrons mieux les actes

et les organes d'un onire moins élevé, et

l'empreinte que la vie animale met sur la

vie nutritive.

La vie animale débute par la sensation en
apparence et jusqu'à un certain [loint par un
fait de passivité. Mais toute sensation com-
prend deux éléments : une impression, et

le sentiment de cette impression. L'animal
n'est passif que dans l'impression qu'il

éprouve au contact du monde extérieur; dés

qu'il sent cette impression, il entre en acti-

vité, ii s'éveille, et se manifeste comme être

sensible.

La physiologie, d'accord avec l'analyse psy-
chologique, nous apprend que deux sortes

d'organes concourent à l'action sensoriale;

un organe externe qui reçoit l'impression,

et un organe central où elle est sentie et

perçue. Que ces organes, au lieu des inter-

médiaires qui les rattachent l'un à l'autre,

soient isolés, ils pourront fonctionner sépa-
rément ; non-seulement les impressions au-
ront lieu, mais on observera souvent des
sensations spontanées, ce qu'on nomme des
hallucinations.

La peau a pour première et principale
destination les relations de la sensibilité avec
le monde extérieur. Là se montre ce qu'on
nomme les appareils des sens externes, qui
sont tous ou des parties ou des dépendances
de la peau, entraînant comme auxiliaires

quelques portions de l'appareil locomoteur.
Pour répondre à celte destination géné-

rale, et pour s'approprier à la diversité des
faits extérieurs qui doivent l'impressionner,

et par son intermédiaire, éveiller les sen-
sations qui leur correspondent, le système
tégunientaire offre des modilications plus ou
moins particulières.

Que le derme se montre souple, qu'un ré-

seau nerveux, abondant, se répande à sa

surface, que sa couche é])idermique borne
son épaisseur à ce qui est nécessaire pour
prévenir l'elfet exagéré d'un contact trop
immédiat, et nous aurons les conditions ana-
tomiques les plus générales d'un sens ex-
terne.

Ce sont les seules qu'exigent les sensa-
tions tactiles; elles sullisenl i)our ces pre-
mières impressions (jui font apjirécier la

température d'un corps et l'état de sa sur-
face. .Mais l'animal a-t-il besoin et ses fa-

cultés le rendent-elles capable d'ajouter à
ces premières notions celle de la consis-
tance, puis celles de la forme et du volume:
la peau, empruntant le secours des organes
(lu mouvement qu'elle couvre, formera avec
ccux-ri un appareil de toucher; ce sera une'
uarlie du corps saillante, vouivic. d'une for!i;c

déliée, propre à s'adapter aux surfaces dont
le contact doit indiciuer les directions et l'é-

tendue. Le toucher est déjà un acte h son
point de départ : la volonté détermine et

dirige ici un effort musculaire, en même
temps qu'elle exalie l'organe directement
impressionné; delà une sensation conq)Osée
de celles des mouvements exécutés, des ré-

sistances rencon lrées,ct enfin des impressions
générales du tact. 11 s'ensuit que, si le tact

liro|)rement dit est le sens le plus général, le

jilus élémentaire, le toucher est une fonction

complexe qui suppose un certain dévelop-
pement des facultés psychologiques, et l'on

serait tenté de n'attribuer ce sens complexe
qu'aux animaux les jilus élevés, si l'on ne
se rappelait que beaucoup d'animaux infé-

rieurs agitent sans cesse des appendices au
moyen desquels ils palpent les corps placés

à leur portée; ils n'en étudient certes pas
les formes, mais ils en apprécient au moins
la consistance.

Les deux sens du goût et de l'odorat agis-

sent encore au contact de la matière, mais
de la matière à l'état de dissolution, et pour
y reconnaître certaines qualités moléculaires
qui éveillent les sensations spéciales de la

saveur et de l'odeur. Les apiiareils de ces
deux sens ne sont encore que des surfaces
tégumentaires très-impressionnables. Mais
ces surfaces sont déjà très-circonscrites, et

reçoivent un seul nerf partant d'un seul des
centres de sensations ; sous ce double rapport,

elles contrastent avec la surface générale,
qui fonctionne comme orj^ane du tact, et qui
reçoit des nerfs nombreux de divers points

du système central.

Le goût, sentinelle avancée des fonctions
alimentaires, est placé à l'entrée de l'appa-
reil de ces fonctions. Là des liquides abon-
dants viennent humecter et dissoudre les

aliments solides; mais souvent aussi ces
aliments solides sont avalés en masse, ce
qui annonce l'annulation plus ou moins
complète du sens. Les animaux les mieux
doués à cet é^ard ont leur membrane gusta-

tive portée sur une langue très-mobile, qui
jjeut presser la matière alimentaire de sa

lace supérieure et de ses Lords couverts de
papilles nerveuses et toujours humides. Cette

disposition organique n'est comjilète que
chez les mammifères.

L'odorat étend déjà ,
plus que le goût , la

sphère des relations de l'être animé ; en eflfet,

il s'exerce sur des molécules dispersées

,

véritables émanations des corps, transportées

à distance de ceux-ci par le milieu auquel
ils les ont cédées. Ce sens avertit donc l'ani-

mal de la présence d'un corps dont il est

encore plus ou moins éloigné , et lui en fait

discerner certaines qualités caractéristiques.

Ses applications varient, du reste , plus que
celles du goût. Associé à celui-ci, il concourt
à l'appréciation des substances alimentaires,
ou bien il dénonce à l'animal carnassier une
liroie encore lointaine ; à un autre, l'af pro.-

che d'un ennemi ; i! dirige le mâle dans la

recherche de sa femelle. Sa place est toujours,

et né( es^airemenl, à la partie la plu> ii\;;!icée
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lu corps. La membrane olfactive se porte

ainsi à la rencontre des molécules odorantes ;

die les retient soit en les couvrant d'une

humidité plus ou moins prononcée, soit à la

laveur de.certaines dispositions qui multi-

ijlient en mC>me temps sa surface. Quelque-
fois ,

placée en saillie sur un appendice

,

comme l'antenne d'un insecte , cette meni-

«ralie formera ces panaches élégants qui

ornent la tète de quelques papillons de nuit

et de quelques mouches , telles que les cou-

sins , les feuillets antennaires des scara-

bées, etc. D'autres fois, elle se retirera dans

une cavité , se plissera , et , finissant par se

placer sur le trajet de l'air respiré, elle aspi-

rera dans un espace restreint une quantité

considérable d'émanations propres à l'im-

pressionner. Certains animaux surprennent
tous les jours notre admiration par les preu-

ves merveilleuses qu'ils nous donnent de la

finesse et de l'intensité de leur odorat. Nous
verrons plus tard quel est le vrai caractère

de cette supériorité.

Viennent maintentint la vue et l'ouïe, qui,

agrandissant encore le cercle des relations de
l'animal , étaldissent entre lui et les objets

extérieurs des rapports à distance par les seuls

ébranlements des milieux intermédiaires.

Que ces lignes de vibration de l'éther, qu'on

nomme les rayons lumineux, viennent à ren-

contrer l'épanouissement d'un nerf d'élicat

préparé à les recevoir et à les transmettre à

un centre de sensation spécial, l'animal aura

une sensation de lumière. Qu'au-devant de

la surface nerveuse impressionnable se place

un appareil de diopirique, une chambre obs-

cure avec son petit orifice et des milieux
réfringents, une image des corps placés dans

le champ de cet appareil se peindra sur la

toile nerveuse , et tous ces objets se révéle-

ront à l'animal, qui appréciera plus ou moins
exactement leurs formes , leurs distances

relatives, leur arrangement. Et, de même
qu'il a pu palper, goûter, flairer, à la faveur

des moyens auxiliaires que l'appareil loco-

moteur fournissait aux appareils des sens
précédents, des perfectionnements analogues,

des muscles ajoutés à des yeux mobiles, lui

permettront de regarder ce qu'il lui importe
tout particulièrement de voir.

De leur côté , les ébranlements de l'air et

des corps élastiques , que nous nommons
sonores, venant à rencontrer les filets déliés

et mous d'un nerf qui les transmet à un nou-
veau centre particulier de sensation , l'ani-

mal aura la perception d'un son plus ou
moins intense. Si , avant d'atteindre le nerf

qu'elles doivent ébranler , les ondes sonores
tfaversent un appareil imi les dirige conve-
nablement, le son arrivera aux organes qui
doivent le sentir , avec ses caractères toni-

ques, son timbre, son rhyvhme, et sa direc-

tion. Le discernement des sons , complété
})ar les perfectionnements de l'appareil , et

aiguisé par l'attention , établit des relations

de plusieurs genres entre l'animal et les êtres

plaides à quelque distance de lui. C'est avec
raison qu'on a nommé l'ouïe le sens social

i»ar excellence , car elle met en rap)iort des

individus d'une môme espèce ; mais , en
môme temps qu'elle leur jjermet de s'appe-

ler, de s'avertir, de se communiquer récipro-

quement le sentiment qui les anime , elle

sert à la vigilance du timide mammifère qui,

dirigeant Ji volonté sa conque auditive de
côté et d'autre, recueille les moindres bruits

qui peuvent lui dénoncer un ennemi. L'oi-

seau qui nous enchante de ses vives et

sémillantes mélodies les sent-il lui-môme
autrement que comme l'expression des sen-
timents qui les lui inspirent? Musicien par
l'exécution l'est-il aussi comme auditeur?
Son talent d'imitation permet peut-être de
croire ici à des sensations qui dépassent les

bornes.

En suivant les fibres nerveuses répandues
dans chaijue appareil sensorial , nous les

voyons se grouper en faisceaux qui se réu-
nissent à leur tour, et qui, formant enfin des
cordons |)lus ou moins gros, nous conduisent
jusqu'aux organes centraux de la vie ani-
male. Là, l'impression transmise devient une
sensation plus ou moins déterminée ; de là

aussi partent les incitations locomotrices.
Mais, entre la sensation et le mouvement
qui y répond, au-dessus de l'un et de l'autre,

se place une activité centrale, [trouvée avant
tout par ses résultats, et qui a aussi ses orga-
nes jtroprcs : c'est ce qu'on nomme l'activité

psychologique. Nous l'observons à un haut
degré de développement chez les animaux
supérieurs , en môme temps qu'il est facile

de distinguer dans leur sj-stème nerveux
central , dans le système cérébro-spinal des
vertébrés, des centres sensoriaux , des cen-
tres d'incitation locomotrice et des centres
d'actions intermédiaires , ralliés les uns et

les autres à ce centre commun qu'on appelle
la moelle épinière. Remarquons en passant
que les formes générales de l'organisme cor-
respondent si bien k celles de cet ensemble
de centres nerveux, qu'elles semblent dépen-
dre de ces dernières.

L'animal n'est rien moins qu'une machine
sensible, qu'une sorte d'automate, cpmme le

pensait Descartes. Bulïon , en lui accordant
le sentiment de son existence présente et
quelque réminiscence du passé , s'arrêtait

encore trop tôt. D'un autre côté, les auteurs
qui, comme Condillac et Georges Leroy,
voyaient de l'intelligence da<is tous les actes
de l'animal , tombaient dans une autre exa-
gération. L'erreur provenait de part et d'au-
tre de ce qu'on n'avait pas suflisamment ana-
lysé l'activité animale et de ce qu'on n'avait
pas su y disiinguer deux ordres de faits très-
différents . les faits instinctifs et les faits

intellectuels.

Quand l'animal , avant toute expérience

,

sans éducation spéciale, exécute des travaux
qui ténioi;jnen{ plus ou moins de prévoyance,
quand tous les individus et toutes les géné-
rations d'une même espèce font invariable-
ment les mêmes choses et de îa môme ma-
nière, quand, les circonstances qui motivent
ces actes venant à changer, la tendance à les

accomplir n'en persiste pas moins, quand le

castor dépaysé, séparé de ses semblables,
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mis à couvert de la mauvaise saison et bien

nourri, essaye encore de tailler du bois et se

prépare à bâtir, quand le chien domestique

enterre les restes de son repas, je reconnais

Ih des impulsions à la fois providentielles cl

irréfléchies, des déterminations instinctives.

Éveillé par une sensation ou par un besoin ,

l'instinct se présente à l'oiiservateur avec les

caractères d"unc sorte d'intuition simple, qui

met l'activité de l'animal en rajiport avec des

circonstances spéciales. L'araignée lui doit

l'art de tendre ses fds et de tisser ses toiles ;

il dirige les constructions des abeilles et des

fourmis , porte l'oiseau à émigrer , et lui

apprend à construire un nid, préside aux
mœurs caractéristiques de chaque espèce.

Mais à mesure que l'animal se meut dans
une sphère plus large , en présence de cir-

constances plus variables, il a liesoin , pour
coordonner son activité aux faits imprévus,
d'une vue plus étendue que celle de l'instinct

etqui laisse plus de champ à la spontanéité ;

il lui faut de l'intelligence. L'intelligence

pourvoit au présent , comme l'instinct à

l'avenir. Elle suppose l'expérience, le souve-
nir, et tout le monde a pu se convaincre, en
voyant nos animaux domestiques , qu'ils se

souviennent et qu'ils mettent à profit leur

expérience. Le chien qui bondit de joie en
voyant son maître prendre son fusil , que
fait-il, sinon un acte d'intelligence? S'il le

voit le fouet à la main , téinoignc-t-il la

même joie ? Pour qui sait observer les ani-
maux, la question de leur intelligence est

hors de cause. Capable de souvenir et par con-
séquent'd'exiiérience, l'animal sait associer

une réminiscence à une jierception actuelle;

il saisit la relation de dépendance de deux faits

qu'il a vus se succéder, il va plus loin encore :

par un premier degré de généralisation, il

s'élèvedes faits identiques aux faits analogues,
et le cas accidentel lui dénonce le cas géné-
ral ; puis il imagine, il combine des nioyins
en vue d'un but , il agit en couinaissance do
cause. L'intelligence ne supplée pas seule-
ment à l'insuliisance des instincts en pré-
sence de situations nouvelles, mais elle tend
à les remplacer ; son rôle grandit, tandis que
celui des instincts diminue dans les animaux
supérieurs. De là la possibilité et le plus ou
moins de facilité de leur éducation. Celle-ci
s'arrôte cependant de bonne heure et ne va
pas très-loin, donnée par les parents à leurs
petits ; mais l'homme , en élevant à lui le

but de la vie animale , donne à celle-ci de
nouveaux développements , la sortant enfin
de ce cercle en quelque sorte vicieux, qui
fait aboutir l'intelligence à mieux assurer la

conservation de l'individu et de l'espèce. Ce
fait nous indique les tendances et la vraie
signiûcation de la vie animale.

Les tendances dont je viens de parler se
montrent encore dans un autre ordre de
faits qui, chez l'animal supérieur , viennent
s'associer aux opérations intellectuelles. A
l'instinct se rattachent seulement des appé-
tits, l'intelligence suppose des sentiments.
L'animal intelligent est capable d'aimer et

de haïr, il l'est dans la mesure do son inlelli-

DlCTIONN. d'.\>throp,)i.o(:ie.

gence, et c'est l'Iionime par ronsé(|uent qui
imprimera le plus noble élan aux ati'ections

de l'animal en les rendant désintéressées.

Enfin, intelligent et sensible, l'animal est

déterminé à l'action par des préférences pré-
cédées d'un choix ; ses sympathies peuvent
èîre motivées, et sa spontanéité s'alfranchit

par cela môme des entraînements purement
instinctifs, surtout si riiomme intervient ici

comme éducateur et comme but.

Voilà l'animal déterminé à l'action. Pour
réaliser celle-ci, il im|irime avec la raiii-

dité de l'éclair une incitation spéciale à se.s

organes locomoteurs. Des centres nerveux,
siège des opérations iirécédenîes et de cette

incitation , nous sommes ramenés par l(>s

cordons porteurs de celle-ci à un ajipareil

qui occupe toute la partie de l'organisme
animal placée immédiatement sous la peau ,

appareil qui se confond parfois avec cette
dernière membrane, qui s'y rattache en tout
cas, et fait originairement partie de l'enve-
loppe générale. Destiné à établir les rela-
tions actives de l'animal avec le monde ex-
térieur, l'appareil de la locomotion décide
des formes de l'organisme

, quant à leur en-
semble et à la plupart de leurs détails : que
le corps soit rayonné ou bilatéral, d'une
seule venue ou articulé, réduit au tronc ou
muni d'appendices ; que ceux-ci aient telle

ou telle forme, c'est la locomotion qui y est
la première intéressée , et son appareil c^ui

réclame la part la plus importante de ces
modifications. Nous avons vu qu'une fd.re

particulière, douée de contractilité , est l'é-

lément essentiel des organes locomoteurs, et

que cette fibre compose au-dessous de la

peaux des couches qui se jiarlagent les prin-
cipales directions du mouvement. Ce par-
tage est porté à son dernier terme de spé-
cialité par la subdivision de chaque couche
en faisceaux, destinés à produire des mou-
vements particuliers.

C'est ici un perfectionnement qui en ré-
clame d'autres : quand les couches charnues
se subdivisent, c'est pourproduire des mou-
vements partiels et prJcis , et dans ce cas il

faut aux faisceaux particuliers , aux mus-
cles, des points d'appui et des parties spé-
ciales à mouvoir. C'est alors que nous voyons
s'ajouter à la partie essentielle et active de=
l'appareil locomoteur, une partie auxiliaire
et passive, un squelette. Ce squelette est d'a-

bord fourni par la peau, et c'est tout pariicu-
lièrenienl le cas des premières classes des
animaux articulés, notamment des crusta-
cés et des insectes. Mais il permet une loco-
motion plus énergique lorsque, laissant la

peau à ses fonctions naturelles et à sa sou-
plesse, le squelette se forme au centre des
couches locomotives et se place directement
sous leur puissance. Il commence par entou-
rer les grands centres nerveux de cette sé-
rie de pièces qu'on nonmie des verlèbrcs,
puis il étend sur les deux cotés de l'avu
vertébral les appendices qui en avant for-
ment la face et complètent la tète, ceux qui
plus loin constituent les côtes et soutien-
nent les parois cavilaires du Iroiic, ceux enfin

32
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([ui formoiU les membres proiireineiU ilits,

avec (ous ces modes (le terminaison qni en
font tour h tour îles naj^coires, des ai es, des

organes marcheurs ou des organes préheti-

seurs. Cet aperiju doil nous suUire pour con-

cevoir la puissance et la variél6 de cette ac-

tivité spontanée dont jouit l'animal, tantôt

dans un milieu aquatique, lanlùt en pleine

atmosphère, ou liicn sur le sol auiiucl il

s"appuie , se liansportant d'un lieu,à un
autre, poursuivant l'objet de ses désirs,

fuyant le danger qui le menace, pourvoyant
à tous ses besoins.

Si de cette vie supérieure qui commence
par la sensation, et qui réagit au dehors par
le mouvement, nous descendons h cet autre

ordre de fonctions qui nous rappelle et qui

semble devoir reproduire dans l'animal la

vie de la plante, nous nous trouvons encore
bien loin de celle-ci. Tout, jusqu'à la nu-
trition, porte ici le cachet tle l'animalité,

Emancipé du sol , l'animal ne se nourrit

que de matières organitjuos , et sa vie n'a

pas pour but la multiplication , l'entasse-

ment de ces matières ; ce rôle est celui de la

végétation. La nutrition animale est une
nutrition d'entretien , de dévelop]iement ;

une nutrition inodilicatrice, première mani-
festation d'une force (jui se prépare ainsi les

conditions organiques d'une activité plus

élevée.

Ici toutes les expansions nourricières de

l'être vivant se retirent du sol pour rentrer

dans l'organisme, et pour y constituer non-
seulement des surfaces absorbantes, mais ce

grand appareil d'élaboration alimentaire

qu'on nommo l'appareil d(! la digestion, et

dans le(piel nous retrouvons, quoique très-

modiiiés, tous les éléments de l'enveloppe

générale, une peau sous le nom de membrane
muqueuse, et des plans de filires contractiles.

Les aliments dont l'animal se nourrit

sont saisis par les organes locomoteurs, di-

visés et plus ou moins ramollis , puis sou-

mis îi des sucs qui agissent sur leur nature

chimique, alisorbés enfin après cette élabo-

ration, en laissant un résidu dans lequel les

liquides élaborateurs entrent pour une bonne
part, et qui bientôt est rejeté. Cette série

d'opérations suppose un concours tle dis-

])Ositions organiques spéciales ; des organes

l)réhenseurs et des agents de division mé-
canique, des organes pour la sécrétion des

liquides qui doivent dissoudre ou modifier

les sul)Staiices alibiles , des surfaces absor-

bantes, des couches de fibres contractiles

pour faire cheminer les matières soumises

à ces divers actes ; sans parler des différen-

ces de forme que prendront les régions

successives de l'apiiareil, tour îi tour resser-

rées en canaux ou élargies, selon (pie les ali-

ments devront les traverser ou s'y accumu-
ler. Mais (pie rap',)ar(_'il soit simple, comme
dans les animaux inférieurs, ou qu'il se com-
plique plus ou moins , il présente toujours

ces mômes traits essentiels d'organisation et

d'activité, (pi'il doit me suflire de rapp('lcr

en ce moment i^our carai téri.-cr les premiè-

res opérations de la iiulrilion unimalc.

Absorliée par les parois inleslinales, et
introduite dans les tissus de l'animal , la

matière alimentaire a de nouvelles modifi-
cations h suiiir, et elle les subit h mesure
qu'elle s'avance vers le centre de l'orga-
nisme.

Cette fois ce n'es! plus une sève chargée
d'éléments inorganiques , (pii, s'aidant des
forces physi(iues , chemine lentement dans
les voies irrégulières et ca[)illaires (pic lais-

sent entre elles des cellules élahoratrices :

c'est un liquide qui porte déjh le sceau de la

vie et de l'organisation, et qui trouve devant
lui des voies toutes formées dans les inter-
valles des organes et de leurs divers élé-
ments de texture. Puis ce tribut de l'alimen-
tation vient enrichir un fluide nourricier
qui parcourt incessamment l'organisme en
deux sens inverses. Jeté par les contractions
d'un muscle creux dans un système de ca-
naux ramifiés qui le distribuent, en se divi-
sant à fous les organes, ce fluide revient île

ceux-ci à son point de départ, circulant ainsi
d'un centre d'impulsion à la périphérie, et

de la périphérie au centre, passant du cœur
dans les artères, qui le portent dans l'orga-
nisme entier, et revenant au cœur par les

veines. Ce qu'il y a ici de constant, d'essen-
tiel, ce n'est pas la présence des canaux ar-
tériels et veineux qui régularisent le cours
du sang ; c'est le double mouvement de ce
liquide sous l'action du cœur, d'une force
de vie et non plus d'une force physique;
c'est ensuite le double échange qui se fait

entre la partie liquide et la partie solide de
l'organisme, dans l'infimité des tissus vi-

vants , et les modifications réciproques qui
en résultent pour le sang et pour les orga-
nes, à la fois nourris, renouvelés et ranimés
par cet échange, tandis que le liquide noni--

ricier s'y altère, et parles perles (ju'il subit,

et par les matériaux qu'il emporte. La nu-
trition animale est tout entière dans cet

échange, dans ce renouvellement conlinuel
dos éléments organiques.
Le sang répare ses pertes par l'alimenfa-

fion ; il élimine sa surcharge par des sécré-
tions dépuratrices et par la respiration,
fonction toute animale , trop longtemps
comparée à celle qui appartient aux feuilles

dans les plantes. Les plantes comme les ani-
maux font, en effet, des échanges avec l'at-

mosphère, mais le but de ces échanges no
difl'ère [uis moins luie les matériaux qui en
sont l'objet. Les v(5gétaux, par leurs parties

vertes et sous l'influence de la lumière, pui-
sent dans l'air de l'acide carbonique ; ils

gardent le carbone et rendent l'oxygène à
l'atmosphère ; c'est-h-dire qu'ils gardent et

fixent dans leurs tissus un des éléments qui
concourent à la composition do ceux-ci.

Leur [irétendue respiration est donc un acte

de nutrition. Les animaux, au contraire,

empruntent à l'atmosphère de l'oxygène, et

lui cèdent de l'acide carbonique, c'est-à-dire

du carbone uni à de l'oxygène. On peut
considérer l'oxygène qu'ils respirent comme
servant à entraîner, en les brinant , en s'ii-

nissant à lui, le carbone de l'acide exhalé.
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Par conséquent, la respiration animale, loin

ifètre un acte de nutrition , est une sorte de
liépuration, (fui enlevant au sang un excès

(le carbone, lui rend ses qualités vivitîantes,

en même temps quelle élève la tempéra-

ture de l'organisme proporlionuoUement à

l'activité de cette fonction. Les plantes et les

animaux, par leur action inverse sur l'at-

mosphère , se rendent un mutuel service,

chacun des règnes donnant au milieu aérien

l'élément que'l'autre réclame. Quant à l'ap-

pareil de la respiration , il consiste en une
membrane absorbante baignée ou abreuvée
d'une part par le sang, en rapport de l'autre

avec le milieu ([ui doit lui fournir de l'oxy-

gène et se charger de l'acide carbonique
exhalé. Ce sera ou une branchie, c'est-à-dire

une expansion tégumentaire plus ou moins
divisée, s'il s'agit d'un animal qui doit res-

jiirer dans l'eau, ou un système de rentrJes,

de cavités en communication avec l'exté-

rieur, des trachées ou des poumons, si l'a-

nimal est aérien. Dans ce dernier cas , et

souvent aussi dans le premier, l'appareil lo-

comoteur fournit des parties auxiliaires à la

respiration, pour faire arriver le fluide res-

pirable à la surface qui doit faire échange
de matériaux avec lui. A son tour, la respi-

ration exerce une influence très-prononcée

sur l'activité de la locomotion, et les animaux
dont s'élève le plus la température élevée sont

aussi ceux dont les muscles ont le plus d'é-

nergie, dont les sens sont le plus éveillés,

et, toutes choses égales d'ailleuj-s, l'ensem-
ble de la vie porté à sa plus haute puis-

sance.
Parmi les fonctions de l'économie ani-

male, il en est encore une qui, malgré les

analogies qu'elle présente dans les deux rè-

gnes, se distingue dans celui qui nous oc-

cupe par quelques traits assez significatifs ;

je veux parler de la reproduction.

La génération proprement dite, la géné-
ration par des ovules fécondés, se montre
déjà chez les animaux inférieurs à cùié de
la faculté que possèdent ceux-ci de se re-

produire par division et par des germes
simples; et non-seulement le premier, le

plus spécial de ces modes de propagation de
l'espèce, existe généralement dans "toute la

série animale, mais ce qui , pour les végé-
taux, est l'exception, le partage des orga-
nes reproducteurs entre deux sortes d'indi-

vidus, devient la règle chez les animaux. Ce
dernier fait qui , comme toute spécialisa-

tion, est un progrès, reçoit une nouvellesigni-
ficationde la spontanéité d'action qui signale

les relations des êtres animés. L'attrait" qui
rapproche les deux sexes fonde ici un com-
mencement de vie sociale, ou du moins y
contribue pour beaucoup ; ce qui n'est pas
moins significatif, ce sont les soins que les

parents prennent souvent de leur progéni-
ture ; pour certaines espèces, ces soins se

bornent à placer les œuis dans les condi-

tions les plus favorables, à mettre les petits

qui en sortiront à portée de la nourriture

qui leur convient le mieux ; pour les clas-

ses supérieures du règne, il s'agit d'une vé-

ritable éducation qui continue jusqu'au
moment où les forces des jeunes leur ren-
dent inutiles les secours de leur mère.
La nature de l'animal, bien différente en

cela de celle de la plante est susceptible de
gradation, de développement. Il y a place
pour de nombreux éciielons entre la pre-
mière trace d'irritaliilité qui se traduit aus-
sitôt gardes mouvements, et cette sensibi-

lité diversitiée qui entre en action à l'occa-

sion d'une excitation du dehors, et qui,
avant de provoquer la contraction d'un
muscle, suscite des perceptions, des rémi-
niscences, des associations d'idées, éveille

des affections, à la suite desquelles vien-

nent enfin un choix, une préférence, une
détermination, et l'acte qui en est la con-
naissance. Cette gradation, réalisée par la

multitude des espèces animales, met une si

grande distance entre les premières et les

dernières de celles-ci, qu'il est permis de se

demander ce qu'il y a de commun entre el-

les, ce qui rallie ces espèces en un même
système, comment il se peut que le zoophyte
et le mammifère appartiennent au même
règne? Ce qui fait l'unité du système, ce qui
permet de comprendre cette longue série de
termes divers sous le nom d'animalité, c'est

quesi les facultés grandissent, le but de l'acti-

vité demeure le même : ce but, c'est la conser-
vation de l'individu et celle de l'espèce. Au-
cun animal, livré à son impulsion naturelle,

ne va au delà des besoins qui intéressent
son bien-être, son existence, et la propaga-
tion de sa race. Le polype dérobe ses bras,

puis son corps, à l'ennemi que lui dénonce
son obscure sensibilité tactile; ou bien il

s'épanouit dans l'eau qu'il habite, cherchant
à saisir une proie au passage. Placé au som-
met de l'échelle, le mammifère fait-il autre
chose que de se défendre contre ses ennemis,
de chercher sa nourriture , de perpétuer son
espèce? Il déploie sans doute dans tout cela

des ressources bien supérieures à celles du
polype ; il ne se borne pas à produire de
nouvelles générations, il pourvoit à leurs
premiers besoins. La vie animale s'élargit,

s'élève même , mais change-t-elle de carac-

tère? Non, car elle demeuj-e identique par
ses résultats.

Envisagé dans le ca.ractère général du dé-
veloppement qu'il représente, le règne ani-
mal s'élève dans la direction de l'homme ;

mais le plan suivant lequel s'accomplit celle

progression n'est pas celui qu'exige la logi-

que des théories qui veulent que la nature
soit en voie d'évolution spontanée, et mar-
che par nuances d'une forme aune autre. Au
lieu d'tine série de termes posés sur une
même ligne et se servant de transition , au
lieu d'une chaîne continue, le règne animal
nous offre des espèces inégalement espacées
cl distribuées en séries partielles, pe its grou-
pes qui en forment à leur tour de plus gé^
néraux, et nous atteignons ainsi de grandes
séries représentant autant de types de pre-
mier ordre. Or, le progresse réalise d'abord
de type en type ; puis, pour chaque type
principal, de classe en classe ; et c'est ainsi



10U7 NAT DlCllONNAIRE JNEG 1008

que'rnnimal vertébré construit sur un plan

irès-supériour à celui de l'insccto, progresse

h son four des poissons auxampliibiens, de
oeu\-ci aux reptiles , dos reptiles aux oi-

seaux, et des oiseaux aux niaiumifères , les-

(piols à leur tour réalisent, dans la série de
leurs ordres, un véritable progrès. C'est en
vain qu'on voudrait essayer de rattacher sé-

rialement le dernier des jjoissons aux pre-
miers insectes , le dernier des maniuùtères
aux oiseaux du premier ordre ; tandis que,

de tvpo à type, de classe à classe et d'ordre

h ordre, en un mot, entre les éléments
d'une même série nous reconnaissons les

termes successifs d'une même progression.
Nous aurons besoin de nous souvenir de

ces faits, lorsque la question des races hu-
maines ramènera pour nous celle de l'es-

pèce et de son origine. Bornons-nous en ce

moment à ajouter que, dans Tétude du plan
de la diversité des espèces animales, il faut

tenir compte non-seulement des caractères
<pii appartiennent au développement du rè-

gne, mais encore de ceux qui, plus acciden-
tels en apparence, harmonisent l'orga-

nisation avec certaines conditions de séjour
ou de régime , et permettent ainsi la ditfu-

sinn des animaux sur toutes les parties ha-
bitables du globe. C'est ainsi que, dans le

sein d'une môme classe, nous rencontrons
des habitants delà mer, les cétacés, et des
habitants de l'air, les chauve-souris , réunis
.^ des espèces terrestres dont les unes vivent

même sur le sol et d'autres sur les arbres. En
dehors de ces modifications, nous voyons,
parla distribution géographique des ani-

maux, que le cosmopolitisme du règne se

réalise par un certain nombre de centres de
population, qui donnent aux espèces d'un
môme groupe des parties différentes, au-
tre fait qui se représentera à notre apprécia-

tion à propos de la diversité du genre hu-
main.
Pour qui veut écouler le langage de l'ex-

périence plutôt que le besoin de reposer son
esprit dans runitéd'un fait général qui ab-
sorbe toute diversité ; pour qui préfère une
notion positive à une vague aspiration , une
vue directe des choses au mirage des pers-
])cclives lontaines, enfin une science posi-

tive et prudente aux spéculations de l'idéa-

lisme, la nature se présente comme une
construction harmonique, non comme une
chaîne, non comme une série de manifesta-

tions successives et procédant les unes des
autres, non comme 1 évoliilion spontanée et

progressive d'un fait principe, non comme
la détermination diversiliée d'une jiremière

existence indétori)iinée, non comme la forme
visiljle d'un Dieu à la fois substance, cause
et phénomène. Les éléments divers qui
composent le monde sont ilis-je, les uns à

l'égard des autres, dans un rapport d'harmo-
nie physiologique, et rien n'autorise, tout
éloigne au contraire, de l'hypothèse de leur
relation généalogique. De l'empire inorga-
nique au plus simple des corps organises,
il y a une distance que rien ne remplit : la

nature physique et la nature vivante sont

deux assisses superposées et non des termes
consécutifs dont le premier engendrerait le

second. L'animal n'est pas non plus un pro-
duit perfectionné de la vie végétale. Enfin
les espèces des deux règnes organiques
montrent, à la manière dont elles se grou-
pent et se conservent, qu'elles ne procèdent
pas les unes des autres. Indépendants par
leur origine, placés par leurs caractères à
des distances inégaies, mais rattachés les

uns aux autres par la communauté d'un
même fonds matériel et de quelques pro-
priétés générales, les règnes de la nature
sont les étages successifs d'un édifice ; cet

édifice nous dénonce un architecte suprême,
créateur et ordonnateur tout à la fois, ciui a
mis partout le cachet d'un pensée providen-
tielle ; il a procédé dans ses actes de création
df s conditions générales de l'existence maté-
rielle à des conditions de structure de plus
en plus spéciales, d'une activité universelle,
simple, nécessaire et régléeavec la dernière
rigueur, à une vie de plus en plus spon-
tanée. Mais cette œuvre ne s'est point éle-

vée jusqu'à la vie animale pour s y arrêter ;

elle tend à un termo supérieur à l'homme ,

qui, à ce point où nous sommes arrivés , se
présente devant nous, entouré des éléments
de comparaison que nous venons de réunir
pour comprendre ses caractères , pour me-
surer sa supériorité, pour lui assigner sa
place et son rôle ; par lui, nous achèverons
do comprendre la nature, et nous pourrons
donner une formule du système de création
dont il est le couronnement {Voy. Hollaiid.
De l'hntnmc et des races humaines.)
NATURE ; il y a un dessein dans ses ou-

vrages. Voy. Vintroduction.
NECKER DE SAUSSURE (Madame). Voy.

Langage.
NEGRES .^ELAGIENS. — Une population

noire à chevelure laineuse, ressemblant par
les traits cl la couleur aux nègres de Guinée,
est répandue au loin dans l'archipel indien.
Elle habite l'inlériourde beaucoup d'iles, et

JL Crawford nous apprend que dans d'au-
tres îles d'où elle a disparu on trouve en-
core les traces de son existence. Dampier et

d'autres anciens navigateurs en ont rencon-
tré le long des côtes sejitentrionales de la

Nouvelle-Guinée, de la Nouvolle-Bretagno
et de la Nouvelle-Irlande ; il paraît, d'après
les récits des voyageurs, qu'outre les Ta-
pouas hybrides, dont nous avons déjà fait

mention, il y a dans ces parages des tribus

à cheveux courts et laineux qui ressemblent
beaucoup plus aux Africains. A quelle épo-
que se sont-elles répandues dans ces régions,
c"esl ce que Ton ne iieut déterminer, et

nous ne savons pas non plus qu'elle fut

leur premier point de départ. Il est à remar-
quer (pie le pays montagneux de l'intérieur

(le la péninsule malaise est habité par des
peuples à chevelure laineuse, qui sont con-
nus sous le nom de Samany, et que l'on

suppose être les aborigènes du pays que se

partagent aujourd'hui les Orang-Benuas et

les Ivabitanls des plaines. On dit que ces

derniers ressemblent aux Malais. Aux îles,
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connaît un [leujjle tout semblable, et ces îles

forment la limite oiientaie de la région où
on l'es a trouvés.

I
Les nègres pélagiens sont connus dejiuis

longtemps comme habitants de l'intérieur

des îles Penang, dans l'archipel des Phili;.)!-

nes, où ils occupent, loin de la côte, des can-

tons montagneux. Une des petites îles a été

nommée à cause d'eux: hla de los negros,

dans d'autres îles, on les api-ello negritos

del monte. Ils portent encore le nom d'Aig-

tas et d'Ignatas, ce qui, suivant don Fran-
cisco Garcia de Torres, signiLie noirs. On
les appelle aussi Igolotes. Nous avons de
nombreuses descriptions de ce i)euf)le dans
les écrits des missionaires calholiipies qui

ont résidé aux îles Pliilippines.

Il parait, d'apris toutes ces relations qu'il

y a deux races de nt)irs dans l'intérieur

"des îles Piiili]ipines. Ce qui suit est extrait

du récit de l'abbé Beruado de la Fuente.
'( Les noirs des îles Philippines sont de

deux races différentes. On suppose dans le

pays que l'une descend des Malabars ou Se-

poys (Cipaycs), parce que, bien que leur

peau soit tout à fait noire, leurs clieveux

sont longs, fins et brillants comme ceux des
autres Indiens, et leur visage n'est point

défiguré par le nez épaté et les grosses lè-

vres des nègres de Guinée. Ce peuple, soit

qu'on l'observe dans l'état d'esclavage, soit

qu'on le considère dans l'état de libcuté, a
(les manières qui indiquent un certain de-
gré de civilisation.

« Quant aux noirs do la seconde race que
l'on connaît sous le nom d'Aïgtas, ils sont
dispersés dans les montagnes, où ils mènent
nue vie errante ; ils ont dans leurs traits

(fuelque chose de la difformité des nègres,
et comme eux, ils ont les cheveux créjms.
On en trouve quel([ues-uns dans l'île de Lu-
çon, et ils sont très-nombreux dans Vlsla de
hs negros, dont ils se croient les premiers
habilanls. On diiait que ces malheureux
sont sous le poids d'une malédiction divine :

ils vivent dans les bois et les montagnes à la

manière des animaux, par familles séparées

bien jieu de nègres ont été convertis ; ear en

lecherchant dans le registie où sont inscrits

les bapîi^mes de;>uis deux renis ans, je n'ai

trouvé que le nom d'un seul de ces hom-
mes. J'ai toujours été très-doux et très-bien-

veillant avec ces familles de noirs, espérant

que ia grAce du Seigneur finirait par fructi-

fier dans leurs cœurs, et je m'aperçus à la

fin qu'ils commençaient h avoir confiance en
moi et qu'ils m'obéissaicnt pour plusieurs

choses. » Notje auteur ajoute qu'ils parlaient

la langue hohalane, et cpie l'on supposait

qu'ils doscendaieiit de nègres africains, con-

jecture aussi peu fondée que celle par la-

quelle il fait descendre des Malabarcs l'autre

race noire h cheveux lisses. On lui dit qu'il

y avait, dans l'intérieur de l'île, des nègres

"qui avaient les yeux tout à fait rouges, et

qui étaient cannibales, mais il n'en vit ja-

mais un seul.

Le capitaine Gabriel Lafond (do Lavoy) a

donné récemment des détails très-intéres-

sants sur une tribu de ces nègres qui habi-

tent l'île de Lasso, où ils occupent des lieux

d'un abord très-difficile. M. Lafond a visité

un de leurs villages dans la montagne, et il

dit que les habitants avaient les mœurs les

plus sauvages. Cet auteur s'accorde avec
Legenlil pour les rcjirésenter comme des

sauvages presque nus, à nez plat et ayant
les cheveux semblables à de la laine ou du
coton. Ils ressemblent parfaitement aux nè-

gres de l'île de Luçon. Ils sont maigres, ont

le corps grôle, et paraissent très-agiles. Leur
faille est remarquablement petite, ne s'éle-

vant gu^re au-<iessus de quatre pieds, et

plus près do tiiratre que de quatre et demi.
Sous ce rapport les Inaglas ou Igolotes res-

semblent à certains Samangs des montagnes
malaises que Crawford représente comme
étant d'uuc race ti'ès-petite. M. Lafond re-

connaît cjue dans d'autres lieux leur stature

est plus élevée.

Il est à remarquer que M. Lafond , de
même que tous les missionnaires (|ui ont
pu connaître ces peuplades noires des Phi-

lifipines , affirme qu'elles parlent des dia-

lectes du bisaya et du tagala, qui sont les

qui errent à l'aventure, en se nourrissant ^ idiomes principaux des îles Philippines, et

des fruits que la terre produit spontané
ment. Il n'est jamais venu à ma connais-
sance qu'une de ces familles nègres ait fixé

sa demeure dans un village. S'il leur arrive
d'être faits esclaves par les mahométans, ils

se laissent battre jus(iu'à la mor! plutôt que
de se soumettre à aucune fatigue corporelle,
et ni la furce, ni la persuasion ne jieuvent
obtenir d'eux le moindre travail. Non loin
de ma mission de Buyanan, dans l'île de los

Negros, W se trouvait une horde de familles
de noirs qui avait certains rapports de
commerce avec quelques Indiens barbares;
ceux-ci leur donnèrent l'idée que les tenta-
tives que je faisais pour les engager à rece-
voir le baptême n'avait d'autre objet que de
les mettre dans une position où le gouver-
nement pût les forcer h payer le tribut : en
onsé picnce, je no parvins jamais h réus-
sir auprès d'un seul. Je crois en gémMal que

sont connus pour être des dialectes de la lan-

gue malaise. L'abbé Torres dit : « La lingua

deir Isola, detta de' ncgri è la bissaya stessa,

col miscuglio di moltissin'.e parole fores-

tieri » ; et de La Fucute répèle dans un au-

tre endroit ce qu'il a dit de leur langue dans
le jiassage cité plus haut : Lo loro lingua è

bohalana, poiche niessami parlavano sebbene

adultera(a.

A partir de l'extrémité méridionale de la

Nouvelle-Bretagne et de la Nouvelle-Irlande,

on trouve des peuplades de nègres pélagiens

dispersées dans les archipels de la Louisiane
et des îles Salomon jusqu"<i Santa-Cruz , et,

encore |)lus loin, dans les Nouvelles-Hi'-
brides et la Nouvelle-Calédonie. Du reste,

l'ethnographie de ces derniers pays n'est

encore qu'im[>arfaitement connue, et plu-
sieu.rs voyageurs nous disent que , bien

que les cheveux des nouveaux Calédoniens
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soient ( repus el très-frisés, ils ne sont pas
seinhlnhk's à cnux des At'ricuins. L'îje de
Jliillicollo renferme à ce qu'il paraît une
race de nègres petits et grêles dont la tôle,

ainsi que Cook l'a remarqué, est singulière-

ment pro,jnathe. Enfin, les Tasnianiens, ou
naturels de la terre de Diémen, peuple pres-

que entièrement exterminé aujourd'hui

,

sont décidément de la souche des nègres pé-

la^^iens.

On a supposé que la race des nègres péla-

gicns s'étendait à l'est aussi loin que l'archi-

]jel des îles Fidji, dont les habitants parais-

sent avoir avec eux quelque ressemblance.
Ce groiii'e d'îles a éié visité par le capitaine

d'Urville, à qui nous devons de nouveaux
renseignements sur le pays et sur sa popu-
lation. Ces îles sont appelées par les indigè-

ne?, îles Viti, et il paraît que Fidji n'est que
l'altération de ce mot dans la langue tonga.

Ils se donnent à eux-mêmes le nom de Kaï
Viti, et désignent leurs voisins, les insulai-

res de Tonga, sous celui de Kai Tonga, mots
formés de la racine kai, qui veut dire man-
ger ou vivre. M. d'Crville adonné le portrait

d'un insulaire des îles Viti, nommé Tambua
Nakoro. Cet homme, à ce qu'il dit, avait

des manières prévenantes, une physionomie
agréable et un caractère très- doux ; il lui

parut de beaucoup supérieur à tous les sau-

vages qu'il avait vus jusqu'alors. Par l'en-

sendjle de tout son extérieur, rexjiression

de sa ])hysionomie , la couleur de sa peau,
qui n'était que d'une teinte basanée, il rap-

pelait h. M. d'Urville le type arabe : « Son
intelligence, dit le célèbre navigateur, ne le

cédait pas à celle de ces hommes naguère si

célèbres dans les arts et les sciences. » Sa
conduite, à bord du vaisseau, fut toujours

grave, convenable , réservée. Il paraissait

avoir beaucoup de calme, quelles que fus-

sent les circonstances, il ne s'abandonnait
pas, comme ses compatriotes, à des transports

immodérés de joie ou de chagrin, de colère

ou d'enthousiasme. « Les caractères physi-
cp.ies de cet homme étaient également remar-
quables. Sa chevelure, abondante et frisée,

ressemblait presque à celle des Pajjouas, et,

ce qui lui donnait l'air le plus étrange, elle

était du plus beau noir sur le devant de la

tète, tandis que par-derrière elle était d'un
rouge foncé; cette diversité de couleur ré-

sultait, à ce que suppose M. Dumont d'Ur-

ville, de quelque procédé artificiel en usage
j)arini ces insulaires. »

M. d'Urville partage l'opinion générale re-

lativement à l'origine des habitants des îles

Viti. Il pense que la race noire, après s'être

avancée progressivement vers l'est, s'est ren-

contrée tians ces îles avec les Polynésiens,

«lui étendaient leurs coniiuètes dans une di-

rection opposée, et que, leur ayant résisté

avec succès dans ces îles, elle a eiiiiiêclié les

progrès ultérieurs de l'invasion. Pilcliard

n'admet point cette rencontre, car il ne doute
point que la race malaise se soit elle-même
avancée de l'ousl à l'est, et il croit , avec
M. Lcsson, (pie la race polynésienne avait

peuplé les groupes éloignés ùu Grand-Océan

avant les nègres i»élagiens, qui s'avancèrent

ensuite dans la même direction. Nous n'a-

vons pas encore de renseignements suffisants

sur les habitants des îles Viti pour émettre

une opinion définitive sur ce sujet; mais
Guillaume de Humboldt a montré qu'il y a

de fortes raisons pour révoquer en doute
l'oninion généralement reçue.
NÈGRES. Voy. Etuiopique (Race)
NEGUSH. Yoij. Abyssimexs.
NELUMBO. — Le Nelumbo élé^-ant (Ne-

lumbium speciosum) est le padma sacré des
Indiens, la fleur du lotos des anciens, dont
les fruits et les racines étaient bons à man-
ger; les mythologies des peuples qui ont
connu cette plante se sont plu à se jouer
sur elle de diverses manières. Les feuilles

rondes dentées qui s'élèvent au-dessus des
eaux avec leurs pétioles épineux, ces gran-
des fleurs poh'pétales de couleur rose, et qui
ressemblent à celles du nénufar, leur odeur
douce et suave, tous ces brillants avantages
attirèrent sur elle les regards de la popula-
tion à l'exclusion de tous les autres végé-
taux.

L'élégant Padma put devenir l'emblème do
la nature productrice, parce que, dans lu

centre du noyau, on voit déjà l'embryon
tout formé, semblable à un bourgeon vert.

Il paraît qu'on a transporté sur la fève les

idées religieuses et mystérieuses attachées

au Padma. La ressemblance extérieure de la

noix de Padma avec la fève fut la cause pour
laquelle on appela la fève d'Egypte le lotos,

pour le distinguer de la fève grecque; mais
on ne s'en tint pas là. La sainteté ciui envi-

ronnait le lotos passa à la fève commune,
parce c[ue, peut-être, le remplaça-t-clle dans
les contrées sèches et arides. De là vint la

défense de manger des fèves, qu'on attribue

communément à Pythagore. Mais d'après"

Aulu-Gelle, le vers si connu cjui confient la

défense de l'usage des fèves est d'Empédo-
cle ; suivant les Géoponiques, il serait d'Or-

phée. Hérodote (I. ii, c. 3") attribua cette

prohibition aux anciens Egyptiens. Il est

bien constant' que, dans une antiquité très-

reculée, les Egyptiens furent en relation de
commerce avec les Indiens , et que l'in-

fluence de ces derniers opéra la fusion de la

religion du fétichisme et des nomes d'E-

gypte. Chez les Romains qui, par leur lan-

gue et les usages, se rapprochaient encore
plus des Indiens que des Grecs, la fève de-
vint aussi une chpse sacrée et religieuse.

Nous en trouvons la preuve dans les /'o-

bariœ, fêtes consacrées à la déesse Carna, les

fèves noires avec lesquelles on mettait en
fuite les lémures, et la faba referha, qu'on
rapportait des champs quand on revenait de
semer. La culture de la fève s'est répandue
très-loin : elle est i)ratiquée dans toute l'Eu-

rope, en Asie, jusque dans la partie se})tcn-

trionale de l'Inde, en Chine, où elle existait

depuis les temps les plus anciens, s'il faut

en croire les Mémoires sur les Chinois.

NÉVROLOGIE. Voy. Anatomie iumaimc.
NICOLAS (Ai!(ii:sri:). Voif. Lanoace.
MSUS FORMATn US. Yoi/. Vaiuations.
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NOUATES. Voy. Ni uiens.

i

NODIER. Vot/. Langage.
NOMADES (iUcEs). — Ces races, au nom-

bre de cinq, suivant Prichard, appartiennent

au rameau scylhique de quelques autres

etiinographes.

La grande région centrale de la haute Asie,

d'oii naissent tous les fleuves qui vont se je-

ter, au sud dans l'Océan indien, à l'est dans

la mer d'Okhotsk et chi Japon, au nord dans
ia mer glacée de la Sibérie, jieut être consi-

dérée comme un immense iilateau égal en
superficie au quart de tout le continent asia-

tique 11 est ceint de deux côtés, c'est-à-dire

au nord et au sud, par une double cliaine de

monlagnes, dont chacune s'élève de beau-
coup au-dessus du niveau des neiges perpé-
tuelles. Des quatre chaînes dont se compose
cette double barrière, les deux méridiona-
les sont l'Himalaya et le Kuen-Lun. Celte

dernière cliaîne, située au nord de la pre-
niièrCj lui est en partie [larallèle. Dans l'es-

pace qui les sépare et (jui conqirend les

hauts pays du Thibet, do Ladak et de
H'Lassa, près du lac sacré de Manasa-Saro-
wara, naissent les deux grands fleuves de
l'Inde, l'Indus et le Brahmapoutra, qui em-
brassent des deux côtés et isolent toute la

région connue sous le nom d'indousian. Au
nnrd du Kouen-Lun, on trouve le grand pla-

teau central de la haute Asie, où coulent plu-

sieurs rivières qui, ne pouvant trouver d'is-

sue à travers ces barrières de montagnes,
versent leurs eaux dans des mers intérieu-

res. Les rivières (jui se jettent dans le

Koko-Nor ou le lac Bleu, dans le Nor-Saisan,
le Lob-Nor et la mer de Balkash, fertilisent

de vastes pâturages; c'est là que, de temps
immémorial, les nomades de l'Asie centrale

ont conduit leurs troupeaux; c'est là que se

sont multipliées les hordes qui devaient plus
tard, sous la conduite des Attila, des Gen-
gis-Klian, des Timour, changer la face de la

société dans une grande partie du monde
haijitable. Au nord de la plaine centrale, le

Tian-Slian ou la Montagne-Célesie , et la

montagne d'Or ou l'Altaï, limitent la région
Ujonlagneuse qu'ils séparent des contrées
basses, à travers lesquelles courent les fleu-

•vesde la Sibérie, qui vont se jeter dans la mer
lîlaciale. Surdivers points de ce plateau (jue

l'on peut nommer l'île de la haute Asie (car

ce devait être une île à l'époque où l'Océan
n'avait pas encore, dans sa retraite progres-
sive, laissé à sec les pljiines basses qui en-
vironnent de tous côtés ses hautes terrasses),

demeuraient ou plutôt erraient les cinq ra-
ces nomades. Nous en conqjtons cin(], l)ien

([u'il y en ait une dans ce nomlire que riiis-

toire ne peut suivre jusqu'au plateau ; si l'on

est conduit à admettre ([u'elle en est descen-
due du côté du nord-ouest , c'est par des
déductions tirées de certaines aflinilés de
langages, certaines conforniilésde caractères

physiques et moraux , existant enlie celle

première famille de nations et les trois prin-

(Ciiô) Je ne fais celte remavquo que rclalivcmciit

aux laccs encore nomades.; mai» je rapplinue à

ci[)aies familles nomades. Une quatrième fa-

mille, celle du sud-est, n'api)artient pas au
centre du plateau , mais à son bord thibe-

tain. Les trois familles du groupe central

sont les races turque, mongole et tongouse ;

la branche du nonl-ouest, c'est la branche
ugorienne ou ugrienne, que quelques écri-

vains désignent sous le nom de race finnoise

ou de Tschudis ; la branche du sud-est est

celles de Bohtyias, peuple montagnard éta-

bli vers les frontières nord de l'indoustan,

et qui s'est approprié le nom de Tarfares,

t|uoique n'ayant aucun droit à ce nom célè-

bre, lequel appartenait, dans l'origine, aux
tribus mongoles des bords du lac Bouyir.

Affirmer que toutes ces nations appartien-

nent à une môme race, ce serait aller au-delà

des limites légitimes de l'iiiduction; et

l)0urlant il faut reconnaître que, dans bien

des cas, on s'est contenté, pour établir une
identité de races, de preuves beaucoup
moins satisfaisantes.

Toutes ces nations, excepté la race ugo-
rienne, pour laquelle on ne peut à cet égard
rien alirmer, ont habité ou plutôt ont erré

de temps immémorial dans des pays conti-

gus; elles sont, quant à l'état social et aux
progrès dans les arts, à lrès-[)eu près sur un
même niveau : leur caractère moral, leurs

mœurs et leurs hahitudes sont semblables ;

leur religion et leurs superstitions étaient

anciennement les mêmes; leurs caractères

physiques peuvent à peine donner lieu à

des distinctions (6o3). Leurs langues, cjuoi-

que n'étant pas identiques, et ayant même
été longtemps considérées ])ar les auteurs les

plus instruits comme tout à fait distinctes,

offrent cependant, quand on les analyse avec
soin, des analogies cfui prouvent entre elles

une parenté éloignée, mais réelle, compara-
ble à celle donton a récemment démontré
l'existence entre les membres les plus éloi-

gnés du groupe indo-européen. Il n'y a d'ex-

ception à faire que pour la langue du Bou-
tan, à laquelle celte remarque pourrait bien
ne i)as s'aiipliquer, ou du moins ne s'appli-

quer que partiellement.
Bien qu'on ait une histoire des nations

mongolfis écrite par un prince mongol, une.

histoire des nations turques écrite par un
khan turc, et que les deux nobles historiens

prétendent suivre les faits et gestes do leur

race, à jiartir du commencement du monde,
on peut dire réellement que les peuples no-
mades de l'Asie centrale ne possèdent point

de titres historiques qui remontent jus-

qu'à leur origine. Les conqiilations d'Abul-
ghasi Baiiadur-Kiian et de Sanang-Setzen,
l'un musulman, l'autre bouiidliiste, rattachent

l'origine de leurs races respectives, la pre-

mière à l'histoire des patriarches de l'An-

cien Testament, comme c'est l'usage de tous

les auteurs mahométans, l'autre, aux dieux
incarnés un aux sages divins de l'Inde, cé-

lébrés dans les fables du bouddhisme, l'n

fait remarquable, cependant, c'est fiuc, dans

celles lie la soiiclic ai iaiio, aussi bien «(u'à celles île

la souche turque.
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plusieurs traditions très-répan lues, qui sont
plus ou moins intimement liées à toutes ces
histoires, et qui ont été recueillies à des
époques et dans des lieux très-éloij^nés, on
semble apercevoir une obscure réminiscence
de l'arrivée de quelques bandes fu.ptAes,
venant d'un pays lointain, et qui, s'éiant ré-
fugiées dans les déserts, pour écha;iper à la
destruction, seraient devenues parla suite
la souche des races nomades. Une de ces sa-
gas fait fonder sur le mont Altaï la dynastie
turque par une famille issue d'une 'louve,
ou, si l'on veut donner à l'histoire une inter-
prétation un peu raisonnable , nourrie par
un de ces aniniau-c. Le ])ère de cei;e famille
est représenté comme un êîre mutilé de tous
ses membres, et échappé aux terribles cala-
mités qui avaient accablé sa race. Une autre
tradition est relative à l'origine des Jlon-
gols : suivant cette légende qui était si ré-
pandue que non-seulement on la trouve re-
produitepar Rashid-Eddin et Aijulgliasi-Khaii,
mais que Sanang-Setzen y fait aussi allusion,
la race mongole avait été enfermée pendant

J'envie les ailes de l'oie sauvage
Pour revoler au pays paternel.

1' De ht race ugorienne ou iigrienne. — Je
commencerai la description sommaire de ces
cinq races nomades par celle du nord-ouest,
qui, ainsi que je l'ai déjà dit, ne jieut pas
être directement raitachée à la région cen-
trale de la haute Asie.

II est probable que c'est une de ces races
que l'histoire de la Chine nous dit avoir été
chassée des hautes plaines par les Hiong-
Nu (Gc-'i-) ; mais la meilleure pr cuve que ron
ait qu'elle est eu etfet descendue de ce pla-
teau, c'est l'analyse et la comparaison de sa
langue avec celle des grandes nations cen-
trales. La race qui forme ce qu'on a nommé
les nations ugricnnes ou les Ogres, avait
abandonné le i)latcau oriental et pris posses-
sion des pays du nord-ouest, à une épociue
antérieure à colle dont il est parlé dans les

plus anciennes histoires. Longtemps avant
l'arrivée des nations germaines et slaves
dans le nord de l'Europe, les Ugriens occu-
paient tout le pays qui s'étend depuis la

des siècles dans la vallée de Irghœnœ-Iioun, Baltique jusqu'aux monts Ourals, et allaient
vallée ceinte par des montagnes de fer. même jusqu à l'Obi et l'irtisch, en Sibérie.
Quand, à la tin , la population se fut aug- — ••

mentée au point de ne plus trouver de quoi
subsister dans des limites aussi resserrées,
die chercha à s'ouvrir une issue, et y par-
vint en fondant les roches de fer, au moven
d'un grand feu animé par les soufllcts de
soixante-dix forges. Cet événement se célé-
brait par une fête annuelle jusqu'au siècle
de dengis-Khan. La petite horde qui sortit
de Irghœnœ-Koun pour conquérir le monde
oriental, descendait de deux patriarches qui
Y étaient réfugiés depuis nombre de siè-

Plus loin, vers l'ouest, se trouvaient les

Finnset lesLappes, qui formaient wne bran-
che de cette race. Le ])euple que les Uusses
nomment Tschudes appartenait aussi à la

même souche. Plus loin, à l'est, le nom
d'Ugriens ou Jugoriens prévalut. Les Ogres
sont le protolyp>e de ces monstres sauvages,
qui habitaient les forêts et les montagnes,
et, grâce à celte circonstance, leur nom sest
conservé dans les fables populaires beaucoup
mieux que dans les histoires. Ce nom cepenr

_, ,_. dant est le plus ancien de tous ceu.x que
des. La plus nombreuse et la plus célèbre leur race a portés. Les honmies du Nord les
do toutes ces nations était celle des Hion^.
Nu, qui possédait un vaste jiavs, s'étendant-
au nord de la grande muraille de la Chine
jusqu'au fleuve Amur, et à l'ouest, depuis
les montagnes d'In-Shan qui dominent tout
le cours supérieur de la rivière Jaune ou
Hoang-Ho. Leurs guerres avec les empe-
reurs de la dynastie de Han, qui correspon-
dent au commencement de l'ère chrétienne,
sont au nomlire des événements les plus
importants de l'histoire de ce grand empire.
La politique danoise sut arrêter les projets
hostiles de Tan-Shu, souverain des Hiong-
Nu, en lui donnant en mariage une prin-
cesse de la maison royale. Les lamentations
d'une femme élevée au milieu de la civili-
sation ot devenue reine d'un peuple barbare,
ont paru aux historiens chinois dignes d'êlre
rappelées, et ils les ont reproduites dans des
vers que nous allons citer, parce qu'ils ca-
i-artérisent bien les mœurs de ces races no-
mades :

Mes parents m'ont al)andonnéc dans «ne leri
Ils m'ont livnk' an chef des L'suns. |i!tiangèro,
Il hal)ite one hutte misérable couverte de peaux ;

Il se nourrit de chair crue ; il ne hoit que du lait.

Oh I quand je pense à mon ancien séjour,

considéraient comme une race de monstres
et de géants. L'épithète de Jotnar ou Jotuns,

qui se rencontre souvent dans les Sa;4as,

avait cette sijyiilication. Les Jotuns, pour les

anciens poètes du nord, de même que les

Titans pour les Grecs, étaient ennemis des
dieux et des hommes, des créations de l'ima-

gination, des symboles des maux physiques
et moraux. Certaines races d'hommes qui
étaient les ennemis constants et héréditaires

des tribus teutoniqucs, étaient aussi appelés
Jotuns, et ce nom jireiii! un sens historique

lorsqu'il est employé peur désigner les abo-
rigènes barbares du nord de l'Europe, dont
ïa'conquôle et l'extermination par une race

)ilus heureuse est céjébrée dans les anciens

poèmes des Scaldes.'On retrouve la trace do

ces iiremiers habitants de la Scandinavie dans
l'histoire de leurs guerres, qui s'est trans-

mise d'âge en âge depuis les premiers temps
Idstoriqiies. Adam de Brème tjui, au xi* siè-

cle, jiassa, tant en qualité de missionnaire,

que comme engagé dans le service militaire,

douze années près d'un roi de Danemark,
Swen Ulfson, nous a conservé dans le pas-

sage suivant le souvenir d'événemenis do

ce genre. Anrraiit milii , Rcx Davorum
s<fpc rccolcndiis, genlem quaindaw ex mon(<i-

(tiyi) Rcscarchcs in llic pliysical liislortj of Maiikimi, \o!. 111. p. r>01 et suiv.
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nis in plana dcscenderc so.itam, el incertum

esse unile vcniat... Subito uccedanl : omnem
(lepopulantur regionem. Enricrnis de la civi-

lisation, CCS barbares habitants des monta-

gnes et des forêts étaient vôtus de peaux

de hôtes fauves, et proféraient des sons i)lns

semblables aux cris des animaux sauvages

qu'à la parole humaine: Qui ferc.rum pclliôtts

titunlur pro vestibus, et loquenles ad inti-

cein, frendere magis quam rerba ferre dicun-

tur. Ils habitaient des cavernes et des cre-

vasses de rochers ,
qu'ils ne quittaient que

la nui t pouraller, comme d'ignobles brigands,

surprendre et massacrer des hommes endor-

mis. Les Islandais les nommaient Jotnen et

Thursen , géants et enchanteurs. Ce qui

prouve que ces noms n'étaient pas réservés

à des êtres purement imaginaires, tels que
ceux avec lesquels ils se trouvèrent plus

tard confondus ou associés par la supersti-

tion, c'est que les Sagas historiques, dans
les généalogies de beaucoup de familles, les

font descendre d'ancêtres Jotniens. C'est de
guerres très-réelles, s'il faut en croire Geyer,
que parlent les poèmes anciens dans leurs

descriptions des combats contre les barbares
des rochers et des montagnes. Dans le chant

de ïhiodulf en l'honneur de Thor, ce dieu
est nommé l'exterminateur des loups des
montagnes, le destructeur des autels élevés

aux idoles de Fornjot, le vainqueur des Jo-
tuns et des Finns. Ici vient se joindre à l'an-

cien nom de Jotuns un nom historique qui
montre ce qu'il signiflait dans sa plus an-
cienne acception; ainsi Snorro Sturleson,
dans leHeimskringla, emploie comme syno

et notamment pour les Vogouls et les

Ostiaks. .Les Finnois, ainsi que leurs frères

les Beormshs, Biarmiens ou Finnois de la

mer Blanche, avaient probablement subi

depuis longtemps ce changement dans leurs

liaîiitudes, lorsqu'ils furent visités par Otther,

l'hôte d'Alfred. A l'époque où les Finnois
furent subjugués par les Suédois, ils étaient

déjà depuis longtemps une nation séden-
taire, mais ils i>résen(aient un caractère cu-

rieux de singularité et d'isolement.

Les branches orientales de cette race sont

les Vogouls des monts Ourais, et les Ostiaks

des bords de l'Obi : les Magyars ou Hongrois
qui en descendent sont un [leuple énergique
et guerrier; ils ne ressemblent guère à leurs

frères du Nord , chez lesquels une longue
habitation dans le centre de l'Europe a dé-
veloppé les qualités physiques et morales
de la race ariane, en même temps qu'elle a
révélé leur aptitude à s'élever au plus haut
degré de civilisation. Entre les nations ou-
raliennes et les Finnois occidentaux, il y
a diverses tribus de la même race, les Mor-
duins, les Tscheremisses, les Votiaks, que
le savant historien de cette famille de na-
tions, Miillcr, nomme Bulgares finnois ou
Ougres : ces tribus furent longtemps sou-
mises au klianat turc de Bolgari, sur le Wolga.

2° Delà race turque — Les tribus turques
ont été souvent, mais à tort, désignées sous
le nom de ïartares. Les vrais Tartares ou
plutôt Tatarcs sont un peuple qui tient do
près, non i)as aux Turcs, mais aux Mongols,
et qui demeuraient originairement dans le

voisinage du lac Bouyir, dans l'est de la

nymes les mots Finns et Jotuns. Le peuple Mongolie. Les écrivains les plus versés dans
qu'il désigne sous ces deux noms, est cer- l'histoire de l'Asie, de Guignes, Abel Rému-
tainement celui des Skrit'nfinui, dont Procope
parle comme habitant dans le vi' siècle File

de Tlmle. Au vin' siècle, nous les trouvons
encore mentionnés sous un nom qui est

jjresque le même, par le fils de Paul Warne-
Irid; enfin plus tard, ainsi que nous venons
de le dire, Adam de Brume en parle à son
f(mr. Ces hommes, qu'il dépeint comme si

légers à la course que, dans leur fuite, ils

surpassaient les animaux sauvages , habi-
taient, selon lui, certaines parties du nord
entre la Suède et la Norvège, (irincipalement
l'Helsingland; il en fait mention aussi dans
les Wermslands. Au xr siècle, ils erraient
sur les frontières méridionales de la Nor-
vège , et à une époque antérieure, ils se
trouvaient certainement dans le midi de la

Suède oii, dans une partie du Smaland, on
retrouve encore des noms de lieux tels que
Finweden, le Champ des Finns, Finnheide
et Finnia.

Les Finns, ou Finois étaient, au temps de
Tacite, aussi sauvages que les Lappos; mais
dans les siècles suivants, ils se civilisèrent
assez pour quitter la vie nomade et se livrer

à l'agriculture, tandis que les Lapons sont
restés jusiju'à ce jour des"j)arbaros nomades,
et il en a été de même pour les tribus sibé-
riennes (|ui apparliennenl à la même race,

sat, Klaproth, llifter, sont tous d'accord sur
ce point (qui, à la vérité, semble établi d'une
manière incontestable), que les races tur-

ques répandues maintenant dans diflerentes

régions, depuis la grande muraille de la

Chine jusqu'au Danube et à l'Adriatique,

sont de la souche des Hiong-Nu, peuple
puissant et célèbre qui menaçait déjà l'exis-

tence de l'empire chinois à une époque an-
térieure à l'ère chrétienne, et c[ui occupait

anciennement une vaste contrée située entre

le nord de la Chine et le mont Altaï, c'est-à-

dire presque tous les pays dont se compose
actuellement la Mongolie. Après la chute de
l'empire des Hiong-Nu, ces mêmes peuples
sont désignés dans les histoires chinoises

sous le nom de Thu-K'iîi ou Turcs, et sous
celui de Whey-ou-ouls , quo les Européens
écrivent Uuij-Hurs , et plus correctement
Ouigours. Les Ouigours ou Turcs orientaux,

dont rhisloire a été éclaircie par Abel Ré-
inusat, formi'iit le chaînon qui relie ces na-
tions lointaines aux Seijukis et aux Turcs
Osmanlis, mieux connus des historiens

européens. Il ne serait pas impossible, d'a-

près ce qui nous reste de l'histoire des pre-
miers temps de ces tribus, d'établir leurs

filiations, mais cela nous mènerait fort

loin (()5;i), et je dois me contonler de j;'^-

[\w.>) Yoy. Kcscaniics inlv llic j<l"J'^ual liislonj af Mmildw:!, vol. IV
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ICUI'Sspnter ici (luelqucs remarques Mir
caractères physiques.
On trouve chez les nations turques auiour-

d'iiui existantes deux types fort diîTérents
de jVisage et de conformation cor|)orelle.

Les tribus nomades qui n'ont point (juifté

les pays occupés originairement par leur
race, et qui mènent encore jusqu'à ce jour
la même vie pastorale et errante, ont con-
servé la physionomie et les caractères géné-
raux qui paraissent avoir appartenu aux
Turcs jirimitifs.

Pour nous faire une idée de ce que sont
les races turques nomades, il nous suffira

d'en considérer une seule , la race nom-
breuse des Kirgliis, qui habite les pays si-

tués sur les limites dos empires russe et
chinois et qui erre dans de vastes plaines

,

depuis le lac Aksakal et le lac Tenghiz ou
Balkash jusqu'à la haute région de Pâmer.
Nous allons les faire connaître en reprodui-
sant ce qu'en dit un voyageur qui a' eu ré-
cemment occasion de lès observer, et qui
n'était bien certainement inllueiicé par au-
cune idée préconçue.

« Les Kirghis, dit le lieutenant Woods,
dans la relation de son voyage aux sources
de l'Oxus, sont d'une taille fort au-;}ossous
de la moyenne : dans un kyl où il se trou-
vait sept hommes, le plus grand n'avait que
cinq pieils cinçi pouces et demi (mes. angl.).
Ils sont fort laids de visage. La partie supé-
rieure de leur nez étant très-affaissée, 1 es-
pace compris entre les deux yeux est tout plat,

et parfaitement de niveau avec le reste de
la face; les yeux sont allongés, très-cou-
verts; le front très-saillant à sa partie infé-
rieure et fuyant vers la partie supérieure et
se porte en arrière beaucoup plus brusque-
ment que chez les Européens; leurs joues
larges et bouffies semblent deux morceaux
de chair crue qu'on leur aurait collés sur
les côtés du visage ; leur menton est recou-
vert d'une barbe rare qui, chez les individus
dont la chevelure est le plus fournie, frise

naturellement. Leur corps n'est pas muscu-
Icux. Leur teint est bruni, moins par l'ar-
deur du soleil que parce qu'ils sont exposés
à toutes les intempéries. Comme chez les

Hazaras, les femmes sont beaucoup mieux
(jue les hommes, leur physionomie est assez
agréable, et leurs formes ne manquent pas
irélégance; elles font de bonnes ména-
gères. »

Dans plusieurs endroits de sa relation,
M. Woods revient sur la fraîcheur du teint

et l'air de santé des femm.es kirghises. 11

ilit : <i Les Kirghis ressemblent aux llzbecks ;

mais tandis (juo ces derniers, qui vivent
(lans un climat tempéré, sont grands et bien
laits, les Kirghis, soumis à l'inlluencc d'un
climat rigoureux, sont petits et rabougris;
ceux-ci, d'ailleurs, disent être alliés aux Uz-
be.-ks, et ils parlent la même langue. ><

Le témoignage de Woods est conlirmé par
cidui de plusieurs aulrQS voya;;eurs. Les
missionnaires, !\LM. Zwick et Schiil assurent
(pic la i)}iysionomie des Kirghis a une très-

grande ressemblance avec celle des Monsols.

Klumenliac h, (pii a décrit deux tètes de Kir-
ghis faisant partie de sa collection, y trouve
complètement les caractères mongols. Comme
preuve, il donne le dessin de deux tètes os-
seuses, dont l'une provient d'un Kirghis, et
l'autre d'un Cosaque du Don, et ces deux
tètes offrent eu elfet des exemples parfaits
de la forme mongole.

Si je voulais rassembler ici les descriptions
de toutes les races de Turcs nomatles que nie
pourraient fournir les relations des voya-
geurs, j'en remplirais plusieurs pages. Ce qui
résulte de ces diverses descriptions, c'est

que toutes les races turques qui ont persé-
véré dans leur ancienne vie nomade, et er-
rent dans les déserts arides et froids du Tur-
kestan, ont ce qu'on est convenu d'appeler
la physionomie mongole; aujourd'hui on re^

trouve encore beaucoup de ce caractère dans
les Nogays de la Crimée, et (pour aller pren-
dre un exemple dans la partie la [ilus reculée
du vaste pays sur lequel se sont répandues
les races turques), dans la Sibérie orientale,

on le retrouve chez les Yakouts, qui habitent
le long du cours inférieur de la Lena.

Plusieurs écrivains à qui ces faits ne sont
pas inconnus, et qui sont pourtant détermi-
nés à rattacher les Turcs à la souche cauca-
si(jue, essaient de rendre compte de la res-
semblance qu'il y a entre ces peuples et les

Mongols, en supposant des mélanges de ra-

ces ; mais la considération des lançues ne
permet pas d'admettre cette supposition : la

plupart des nations dont il s'agit parlent une
langue qui est purement turque, avec peu
ou point de mongol. Nous savons d'ailleurs,

par d'abondantes preuves historiques, que
les Mongols ont toujours été un peuple si

peu nombreux, si peu important, comparati-
vement aux Turcs, qu'une pareille hypo-
thèse devient tout à fait inadmissible, dès.

qu'on veut l'appliquer sur une grande
échelle.

La race turque est véritablement abori-

gène des régions lointaines de l'Asie centrale

(en prenant le mot aborigène dans le sens

restreintoùje me hasarde à l'employer), c'est

un peuple originairement lié de parenté aux
Mongols et aux Tongouses, et qui participe

de leurs caractères physiques.
Les premières conquêtes des Turcs dans

l'Occident datent du règne de Yez-dejird, le

dernier des rois de Perse adorateurs du feu,

qui avait été déjà en butte à leurs attaques

avant qu'Omar n'apportât l'islamisme pour
supplanter la religion d'Oniiuzd. L'établis-

semeiildes tribus turques dans le Mawera
Inahar et le Khorasan, et leurs premiers pas

vers les habitudes des nations civilisées et

agricoles correspondent donc à peu près à

l'époque de l'hégire.

Les Turcs Osmanlis, descendus en grande
partie des hordes (pii formaient les armées
des conquérants scijuckies du Khorasan, sont

les plus anciennement civilisés de toute leur

race; aussi trouve-t-on dans l'ensemble de

leur organisation et dans leur physionomie

l)eaucoup de traits iiui sont tout à fait ceux

du type européen, et les autres ne s't'u éloi-
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gneiit que très-peu. Celle resseiiilil;iiirc se

voil bien dans une tète qn'a ilessinée .M. M;ir-

lin. Cette tête, couinie M. Sl.irlui lui-iiièiac

en fait l'observation, est remarquable par sa

forme sphérique ; le front est large, le men-
ton proéminent. Toutes les parties sont dans
de belles proportions, et l'angle facial est

presque droit.

Les ïartares de Kasan et de quelques pro-
vinces adjacentes del'einpire de Russie sont

au nombre des nations les plus ancienne-
ment civilisées de la race turque, et leur

tête, ainsi que Blumenbaeh l'a prouvé par
plusieurs exemples, a presque Te caractère

européen,
3° La race mongole'. — La race mongole

proprement dite est généralement considé-
iée comme un des exemples les plus frap-

l<ants de la forme pyramidale du crâne, ou,

ce qui revient au même, de l'élargissement

do la face. La vérité est que ce caractère
n'existe pas chez elle à un aussi haut degré
à beaucoup près, ([ue chez les Esquimaux et

chez qu('li[ues autres nations qui errent sur
les bonis de rocé.iu (îlaeial; mais cependant
elle a[ipartient décidément à une variété de
l'espèce humaine qui se distingue des races

européennes par la forme de la tête osseuse.
Un autre trait de configuration qu'on donne
comme un des caractères de la race mongole,
c'est la forme arrondie du crâne, forme très-

éloignéo de la tête prognathe, de la tète al-

longée du nègre africain. Toutefois ce n'est

pas encore là un caractère complètement
distinctif, car il se trouve dans Iieaucoup de
races européennes ; il a été particulièrement
observé dans les têtes que renferment les

tombeaux du nord do 1 Europe, tètes que
l'on suppose avoir appartenu à des peuples
de race celtic[ue.

Les caractères physiques des Mongols ont
été bien exposés par Pallas, dans les obser-
vations suivantes qui se rapportent plus
particulièrement aux Kalmouks, tribu mon-
gole établie dans les plaines voisines de la

nier Caspienne.
« Il est aisé, dit noire auteur, de recon-

naître aux traits du visage les individus ap-
partenant aux principales nations de l'Asie;
ces nations ne se mêlant guère entre elles

par voie de mariage, chacune a sa physio-
nomie propre, et c'est surtout le cas pour
les Mongols. Si Ton fait abstraction de la cou-
leur de la peau, il y a certainement autant
de difl'érence entre la nation mongole et

toute autre nation à laquelle on pourrait la

comparer, qu'il y en a entre le nègre et l'Eu-
!'Oi)éen.

« La forme du crâne, qui, dans la confi-
guration particulière à cette race, constitue
le tiait le plus saillant, est surtout très-re-
mar:jual)le chez les Kalmouks. Au reste, les

Mongols proprement dits et les Bouriats res-
semblent tellement aux Kalmouks, jiar la

])!jysionomie, les habitudes et les mœurs,
(pie ce iju'on peut dire d'une de ces nations
convient également aux autres. »

'( Les Kalmouks sont généralement de
taille moyenne, plus petits que grands. Ils

sont bien faits; et je ne me souviens pas
d'avoir vu parmi eux une personne contre-
faite. Ils abandonnent entièrement leurs en-
fants à la nature, d'où il résulte que ceux-
ci sont tous bien portants et ont le corps bien
porportionné. ils ont généralement les

membres grêles et le corps assez svelte. Je

n'en ai jamais vu un seul qui fût très-gras.

« Les traits caractéristiques de la physio-
nomie kalmouque sont des yeux obliques,

déprimés vers l'angle interne et très-peu ou-
verts; des paupières charnues, des sourcils

noirs, peu fournis et formant un arc sur-
baissé; un nez généralement court et aplati

vers le front; des pommettes saillantes, un
visage rond et un crâne approchant de 'a

forme sphérique. La prunelle de l'œil est

très-brune, les lèvres sont épaisses et char-

nues, le menton court, les dents fort blan-

ches et qui se conservent belles et saines

jusque dans un âge avancé. Les oreilles sont
démesurément grandes et très-détachées de
la tête. Toutes ces particularités s'observent
plus ou moins dans chaque individu, et sou-
vent elles se trouvent toutes à un haut de-
gré chez la même personne. >- Pallas ajoute,

ce qui ne semble pas tout à fait d'accord
avec ce qu'il vient de dire : « On croirait

volontiers, d'après les relations de plusieurs
voyageurs, que tous les Kalmouks sont des
êtres diU'ormes et à figure repoussante; nous
trouvons cependant parmi eux des individus,

tant hommes que femmes, qui ont un con-
tour de visage et une physionomie agréa-
bles; nous avons même vu des femmes qui,

par la régularité et la beauté de leurs traits,

auraient été remarquées dans toutes les villes

de l'Europe. »

4° De la race tongouse. — Les Tongouses
errent sur les immenses régions montagneu-
ses qui s'étendent depuis le lac Baïkal jus-
qu'à la mer d'Okhotsk. Au nord, ils sont dis-

persés dans diverses contrées, sur la Lena,
l'Indigirska.la Kolymaet la Tungouska, dans
le voisinage de la mer Glaciale. Mais il est

probable que leur pays propre et originel

est la Daourie, au nord de la Corée et de la

Chine, où ils occupent les districts arrosés

par les rivières Amour et Usuri. On les

trouve au nord de la rivière Uda, sur les

bords du grand Océan oriental. Toutes les

trilnis tongouses, dans les limites de l'em-
jiiie cliiuois, portent le nom général de
Wantlhoux, mais c'est à tort qu'on les ap-
pelle Tartares Mantchoux. Les Tongouses
qui vivent sous la domination de la Rus-
sie sont divisés, conformément aux animaux
domestiques qui font leur principale res-

source, en Tongouses à chiens, Tongouses
à chevaux et Tongouses à rennes.
Les Tongouses, depuis l'époque la plus

reculée, existentcommerace tlistincle. Long-
temps avant la fondation de l'empire mant-
chou, qui date du xvi' siècle, ils élevèrent le

puissant empire de Kin , et les Kitans,
(pii, deux siècles auparavant, avaient établi

l'empire de Liao, étaient une autre nation de
la race tongouse.
Les Tongouses ont une laii^'ue qui leur
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est propre, langue qui d'ailleurs, ainsi que
le remarque Klaproth, a do trùs-grands rap-

ports avec les langues turque et mongole ;

mais ce qui est beau.-oup plus remarquable
et ce que notre auteur paraît avoir sulli-

sanmiont prouve , c'est que le vocabulaire

mautenou offre un très-grand nombre de
jioinls de correspondance avec certaines

langues de l'Asie, et encore plus avec les

langues euroi)éennes.

Pallas, qui a voyagé en Daourie, a donné
une description des Tongouses. Suivant lui,

leur ligure est encore plus plate et plus
large que celle des Mongols, et se rapproche
davantage de celle des Samoyèdes, qui ap-
partiennent au groupe des rchihyopliages.
v'oici, au reste, sa description :

« Leur visage est plus aplati et plus
grand que celui des Mongols; c'est une res-

i,idi<jè,;cs qui peuplent la cùlc
semblance que je leur trouve avec les Sa- ^j^ fAmérique, depuis les env
nioyèdes. Ils ont peu de barbe, plusieurs
n'en ont joint du tout, sans se l'être arra-

chée. Lors de mon voyage en Daourie, j'a-

vais emmené avec moi un vieillard tongouse
et son fils. Quoique âgé de soixante-dix
ans, il était fort gai, et avait la peau du
visage aussi douce qu'un adolescent. Leur
chevelure est noire et longue; ils la laissent

pendre naturellement autour de la tète, à

lUie longueur uniforme. Ils conservent une
houppe de cheveux plus longue sur le som-
met de ja tête, et en forment une tresse

pour y attacher leur arc, et le tenir à sec,

lorsqu'ils sont obligés, dans leurs voyages
ou à la chasse, de traverser une rivière pro-
fonde à la nage. »

Les Tongouses Mantchoux qui sont établis

en Chine depuis près de deux siècles, con-
servent encore beaucoup du caractère phy-
sique des Tongouses nomades; mais ce ca-

ractère parait en général tendre à s'effacer,

et il est très-commun de trouver, à des in-

dividus appartenant à cette race, un type de
l)Iiysionomie tout différent. C'est une re-

marque que fait sir Jolm Barrow, tlans sa

Description des Mantchoux de la Chhte.

« Nous avons observé, dit-il, plusieurs in-

dividus, hommes et femmes, qui avaient la

peau très-blanche et le teint très-fleuri
;

quelques-uns avaient les yeux d'un bleu
clair, le nez droit et aquilin, les cheveux
bruns; les hommes avaient la barlie très-

forte et très-louÛ'ue, et ressemblaient beau-
coup plus à des Grecs qu'à des Tartares. »

5" De lu race bhotiyali. — Les Bhoiiyahs
sont les peujiles, souvent désignés sous
le nom de Tartares , (jui habitent une
ftrande partie du Thibet et de la chaîne de
riiimalaya, particulièrement le Bhulan ou
lîoutan, auquel ils ont donné leur nom. On
les dépeint comme ayant au plus haut degré
la ])hysionomie tartare ou mongole; mais
en vigueur corporelle et en stature, ils sont,

suivant M. Turner, très-supérieurs aux na-
tions dont nous venons de parler. Ils sont

bouddhistes, et ont îles coutumes qni leur

sont propres, particulièrement en ce qui
a rapport à leurs mariages : ainsi une
femme est, en général, l'épouse de toute
une famille de frères. Il parait que sous le

point de vue physique , cette coutume si

étrange est moins préjudiciable que l'autre

sorte de polygamie.
La langue des Bhoiiyahs est une langue

propre, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup
du chinois et d autres langues monosylla-
L)iqucs. On conserve dans les monastères du
Thibet des masses de livres écrits dans cette

langue.
NOMINALISME. Voy. Langage.
NOOTKA-COLUMBiENS et autres tribus

de la côte nor'd-ouest et de la rivière Colum-
hia (Amérique du Nord). — Les renseigne-
monts les plus nouveaux et les plus com-
plets que nous possédions sur les tribus

nord-ouest
irons de la

Nouvelle-Californie jusqu'au mont Saint-

Llie et au pays des Esquimaux Tchugazzi,
sont ceux que renferme un mémoire publié
par le professeur Scouler (63fi).

L'auteur, qui a visité ce pays, a recueilli

de copieux vocabulaires des langues indi-

gènes, et c'est principalement d après les

indications que lui fournit cet ordre de don-
nées qu'il distribue en différents groupes
les populations qui ont fait l'objet de ses

études. Son mémoire renferme de curieuses
oliservations sur les rapports qui parais«tnt
exister entre les caractères physiques de ces

populations et les circonstances extérieures
sous l'empire desquelles elles vivent.

« Les tribus de la côte nord-ouest offrent

général, nous dit-il, des caractères phy-
siques cl des habitudes qui les distinguent

foriement des [leuples chasseurs, errants

dans les plaines du Missouri. Dans tout le

nord de l'Amérique, les vents d'ouest ré-

gnent habitviellement le long des côtes de
l'Océan Pacifique, et en rendent le climat à
la fois humide et doux; c'est ce qui fait que
les hivers y sont peu rigoureux, comiiara-
tivement à ceux des pavs situés sous les

mêmes jiarallèles, mais Ju côté de l'Allan-

ti(iue.

« A l'embouchure do la CoUunbia, pres-
que par la latitude de Ouéboc, la neige reste

rarement sur la terre au delà d'un petit

iiombre d'heures, et les naturels vont,
même au cœur de l'hiver , avec des vête-
ments forts légers. La côte est toute bordée
d'îles, et découpée par un grand nombre de
golfes et de baies; les indigènes vivent sur-
tout des produits de la ])ôche, et ont, par

suite, des, habitudes plus sédentaires que
les jieuides chasseu''s. Les tribus même de
l'intérieur sont, dans cette partie nord-ouest
de l'Amérique, moins exclusivement adon-
nées à la chasse que celles du bassin du
Missouri, et il y en a qui, vivant sur les

J)ords de rivières ou de lacs d'eau douce,
tirent leur principale subsistance de la pêche
des saumons qui y remontent chaque aii-

{<;:,>'<} Hiiiiï l.'M \«\. tlu Jvtirn. de la Soc. mijnlc çicoa:. ('• Londres.
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liK''e. C'est, dit le docteur Scouler, a ces

particularités dans les conditions extérieures

Vexistence qu'est dû en grande partie le

contraste si frappant que nous ofl'rent les

UKeurs et les usages des Indiens des deux

côtés opposés de la chaîne. » Les [rilms du

littoral ont fait dans les ar(s de première

nécessité d'assez notables progrès : la seule

circonstance d'avoir des demeures lixes les

accoutume à la continuité du travail , et

cette habitude les prédispose merveilleuse-

ment à un passai;e k la vie agricole.

Nous allons voir que, sous le raiiport des

caractères physiques, et principalement do

la couleur de la peau, ces tribus diiïèrent

des nations de l'intérieur do l'Amérique au

moins autant que sous le rapport des ha-

bitudes.

M. Scouler nous a donné de précieux ren-

seignements sur des tribus appartenant à

plusieurs des groupes qu'il forme parmi
les habitants de ce pays; mais ses obser-

vations sont principalement relatives aux
races insulaires ou maritimes, qu'il répartit

en deux familles, l'une du midi, l'autre du
nord. Je rapprocherai ce qu'il nous en dit

de ce que nous ont appris les observations

de quelques-uns de ses tlevancicrs.

1" La famille septentrionaie se compose
de toutes les tribus qui habitent la cote de

l'océan Paciiique, depuis le cercle arc:ii:ue

et les établissements des Esquimaux., jus-

qu'à l'extrémité nord de l'île de Quadra et

Vancouver. C'est dans cet espace que se

trouvent les populations du territoire russe

dont plusieurs ont été mentionnées par

Vater, et plus récemment par Wrangel

,

sous une variété de noms, tels ciue Xoluslii,

Ugalyachmutzi, Kinaitzi, etc. 11 résulte des

recherches du docteur Scouler que ces diver-

ses tribus sont toutes liées par plus ou
moins d'aflinité dans leurs dialectes, et

que probablement elles ont eu originaire-

ment une même langue. On arrive presqu'à

la même conclusion en s'aiipuyant sur les

preuves fournies par ^'ater qui les a dédui-

tes des grammaii'cs et vocabulaires manus-
crits formés par Von Resanoff, dans les éta-

blissements russes. C'est à cette famille que
Scouler rattache les tribus de l'île de la reine

Charlotte , les Haidas,qui cultivent les pom-
mes de terre, dont ils font des exportations

par flottilles de quarante à cini(uaiite cinots,

|iour en disposer dans lus dilférents villages

de la nation Chomesyenne, où il se tient iïes

foires principalement approvisionnées de
cette [irécieuse denrée, il paraît 'qu'il y a
cnire les tribus haïdasune conipéliiion très-

active à qui portera les premiers à la terre
ferme les pommes de tc^i-o nouvelles. Tou-
tes les tribus de cette famille se ressemblent
entre elles au physique comme au moral :

comparées aux tribus du sud , elles l'em-
portent sur celles-ci par le courage , l'in-

dustrie, l'esprit d'invention. Il y a parmi
les tribus du nord une coutume dont il est

fait mention dans les récits de tous les voya-
geurs qui ont visité cette côte : c'est l'habi-

tude qu'ont les femmes de se pratiquer dans

la lèvre inférieure une ouverture ou elles

introduisent un ornement en bois. D'un

autre côté les tribus du sud, ou tribus co-

londuennes,ont un usage qui leur est parti-

culier et inconnu plus loin vers le liord,

v.celui daplalir la têie des enfants.

'i" Les trilius méridionales sont désignées

par le docteur Scouler sous le nom de Noot-

ka-Columbiens. Ce groupe se compose des

diilérentes hordes qui habitent la baie do

Nootka et le bas de la rivière Columbia, et

h partir de ce point s'avancent au sud le

long de la côte. Les Nooika-Columbiens dif-

fèrent des naturels apparlenanî aux trduis

septentrionales, par le langage et par les

caractères physiques : ils sont de plus petite

taille, ont le corps plus charnu et plus gras;

ils ont les pommettessaillantes, et leur teint,

fiuoique clair, a plus de la couleur cuivrée :

hommes etfemmes ont les membres mal for-

més. La coutume d'aplatir la tête est univer-

selle parmi les Nootka-Columbiens et s'ob-

serve dans toute l'étendue de la côte com-

prise entre la rivière du Saumon, par les

33' 30 lat. N., et la rivière Uuiqua , par les

46" lat. N. Le docteur Scouler a décrit le

procédé suivi pour celle opération, laquelle

se pratique sur la tète des enfants nouveau-

nés. Le crâne, chez ces tribus, est tout

aussi plat que le sont les crAnes remarqua-

bles apportés par M. TenUand, des environs

du lac ce Tilicaca au Pérou. Il semble que

cetre éiranp,e pratique n'a point d'influence

sur rintelligence des individus qui y sont

soumis; mais M. Scouler nous apprend tiue

ces honnues sont particulièrement sujets à

l'apoplexie.

À la famille nootka-columbienne appar-

tiennent les tribus désignées sous les noms

de Chenooks, Tètcs-Plates, Clalsops, Cla-

mooths, Mulnomahs et autres, omsi que

la Wihu appelée Wacash, qui habite l'île

du même nom dans la baie de Nootka. La

tribu la plus septentrionale de la famille

nootka-columbienne est celle des Ilacell-

zuks, qu'on dit être fort sales dans leurs

habitucies et avoir ([uehiue chose d'efi'éminé

dans leur as[iect. Le trait suivant, cité par

le docteur Scouler, d'après le récit de

M. Tolmac , peut donner une idée de ce que

serait le tableau complet de l'histoire mo-

rale de cette race :

« Les Haeeltzuks forment la plus septen-

trionale de toutes les tribus qui ont coutume

de s'ai)!atir le crûne. Ces Indiens vivent,

paisi.blement entre eux ; leurs chefs exer-

cent sur eux peu d'influence , si ce n'est en

qualités de sorciers. Quand la saison de la

pêche du saumon est passée, que les provi-

sions pour l'hiver sont emmagasinées, alors

commencent les ri\jouissances et les conju-

rations : le sorcier porte le nom de Tzeet-

Tzaiak. Le chef se retire, loin dos yeux des

hommes , dans quelque partie écartée de la

forêt, sous prétexte d'y jeûner; mais il est

réellement fourni de vivres en secret par

un compère. Tandis qu'il est dans la re-

traite, il est désigné sous le nom de taa-

mish, et pendant ce temps, il est suppose
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nvoir ilcs ronimuniralions nvcc les nnwloks.

Au niiinuMit où il esl le moins allenilii , il

fail son np|i,irilion il.ins le village, vôlu

iTiino rolio noire en pcllclcrics, portant sur

la lùlo un iliailônie (i'érorco il'aune, nui est

iliin rouge vif, et au rou un collier de la

môme sulislaïK'o. f.es femmes, les enfants

el incarne heauroiip iriiomnics fuient h son

approche; niais il se trouve toujours qucl-

iiu'iin (pii, (iL'sireux lie se ilisiinguer, attend

do pied ferme et présenle son bras au Taa-

niisli ipii .y mord ?i helles dents, avale la

portion de peau qu'il a délacliée , elquclque-
iois nii^me en prend une seconde houcliée.

'J"outes les |iersoniics qu'il atteint sont olili-

gces de siiliir celle épreuve. Le mordeiir ac-

(juiert de la réputation en se montrant ca-

palile de prendre une large lioucliée, et de
la délaclier lestement avec ses incisives,

sans recourir au couteau; le morilu , de son
côlé, ne se fait pas moins d'honneur jiar le

courage avec lequel il soulfre celle 0[)éra-

tion. Les Indiens sont aussi tiers des cica-

trices qui leur restent après cette bizarre

cérémonie, que peut l'ôlre un soldat des
blessures reçues en défendant son pays. J'ai

souvent demandé les raisons sur les(|uelles

se fonde celle coutume, mais on m'a toujours

fait la même réponse laconitiuc : « weinah

,

c'est, une chose im|iorlanlo. » Pour ce qui
est des nawloks, le chef taamisli, Wacasli,
l'homme qui sait le mieux mordre de tovis

les Haeellzuks, m'avoua, non sans s'être fail

lieaucoup i)rier, (pi'il ne les voyait point et

qu'il entendait seulement leurs cris ; il

ajouta que ce sont des êtres (pii Habitent

(lans les montagnes, mais pas des êtres hu-
mains. Pendant la durée du Tzeet-Tzaiak,
il n'est pas regardé comme convenable de
se réunir ou tie voyager, jiour quelque
cause (|ue ce soit. Les Haeeltzuks passent
communément pour être cannibales, mais
la vérité est qu'il n'y a fine le 'J'aamish

qui goûte de la cliair humaine, et cela

dans les circoiislances que Je viens do faire

connaître. »

Voici dans quels termes le capitaine Cook
et le docteur Andersen parlent des hoinmes
de Nootka.

« Les indigènes sont, en général , d'une
taille au-dessous de la moyenne, mais ils

ne sont pas minces à proportion, et leur
corps est replet sans être musculcux ; ils ne
sont cependant pas remarquabblement gros,

et, dans la vieillesse, il n'est pas rare de
leur voir un extérieur assez grêle. Ils ont

,

en général, le visage rond et plein ; (|uel-

quefois même une face lai'ge el îi pommeltes
saillantes; la partie supérieure est souvent
très-déprimée ; le nez est aussi très-aplati

à sa base, le bout en est arrondi et les

narines sont larges; les yeux, fort petits et

noirs, sont plutôt langiiissanls (pi'élince-

lants ; la bouche est ronde avec de grosses
lèvres faisant bourrelet ; les dénis sont as-
sez égales, bien enchâssées, mais pas très-

blanches. Les hommes, pour la plupart,
n'ont point de barbe, d'autres n'en ont
quuiHî [ictite h la pointe du menton, ce

qui ne tient pas îi ce que .es poils manquent
nalurellemenl ù celle partie du visage, mais
h ce qu'on les arrache avec soin; car on
trouve des individus, surtout [)arnii les

vieillards , qui ont non-seulement une assez
grande barlie au menton, mais encore des
moustaches. Leurs sourcils sont toujours
pou fournis et toujours étroits, mais leurs
cheveux sont très-aliondants , très-gros,
Irès-durs, constamment noirs et plais, et
rclombant sans faire la moindre ondulation,
jusijue sur les épaules. Ils ont le cou court,
lesbraset le corps d'une forme assez lourde,
les jambes grêles, petites, avec de grancls
pieds mal faits, et de grosses chevilles sail-

lantes. Nous eûmes de la peine à juger de
la couleur véritable de leur })eau, îi cause
de la couche do crasse ou de peinture dont
elle est toujours recouverte; dans quelques
cas particuliers oij l'on eut occasion de faire

disparaître cet enduit, on trouva que la

blancheur de la peau était presque égale «i

celle de la peau des Européens, mais avec
ce ton blafard et étiolé qu'elle a, en géné-
ral, dans nos pays du nord. Leurs enfants
dont la peau n'avait jamais été peinte étaient
presque aussi blancs que les nôtres. Il y a
enlre tous les individus de cette nation "une
ressemblance extraordinaire ; tous ont éga-
lement la physionomie pesante el flegmati-
que; tous ont le même mançjue d'expres-
sion. Les femmes ne se distinguent guère
des hommes par les traits du visage, el ne
peuvent avoir nulle prétention à la beaulé. »

Un trait (pii distingue ce peuple de la géné-
ralité des iniligènes américains c'est leur

amour pour la musique; le capitaine Cook
nous apjircnd qu'ils font preuve de beaucoup
de talenldans la composition de leurs chan-
sons. Il dit (jue leur musique n'a pas celle

raonolomie qu'on trouve chez celle tie la

])lupart des peuides barbares; qu'elle a une
gamme très-étendue et des modulations va-

riées
; qu'elle a de la mesure, de la mélodie

et de l'expression.

Les tribus de la famille septentrionale
constituent une race beaucoup plus intéres-

sante que celle des Nootka Columbiens, sur-
tout en ce (pi'elle nous olfre une nation
américaine à jieau blanche, el qui, h cet

égard, semble être avec les noirs Califor-

niens dans les mêmes rapports que les Euro-
péens avec les nègres de l'Afriqiic tropicale.

Le docteur Scouler nous a]iprend que ces
Américains sont aussi blancs cpie les habi-
tants (\u midi de l'Europe, et quelipies voya-
geurs pri'ti'iident même (pi'ils le sont encore
plus. Le ca|)ilaine Dixon dit : « Les naturels
du port Miilgraveont la |ieau tellement cou-
verte de |ieinture qu'il nous était à peu |)rès

iiiqiossible d'en distinguer la couleur; mais,

élanl parvenus à diiierminer une de leurs

femmes à S(! laver les niains et le visage,

nous fûmes confomlus du changement pro-

duit chez elle par cette ablution. Son teint

avait la vivacité de celui d'une laitière an-
glaise, el le vermillon de ses joues faisait un
conlrasle charmant avec la l)lanclieur do son

cou. Son front était si poli, cl la peau en
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.éUiit tellnmonl transparente (lu'on pouvait

Slislingiier au li'avcrs les moindres rameaux
' veineux. » Ces renseignements sont parfai-

tement (raeeoni avec ceux qu'ont donnés

Langsdorf et Kullin. Ce dernier qui, connue

je l'ai (léj^ dil, élait attaché en qualité do

iiu^derin et de naturaliste à l'expédition de

l'infortuné La Térouse, nous apprend que
" leurs cheveux sont souvent chAlains. »

l.e passage suivant de La Pénmse nous
fiinrnit une observation importante en nous

api>renant que ces races n'appartiennent

point à la grande famille des Esquimaux,
mais (ju'elles sont alliées aux peuiiles chas-

seurs de rAméri(iue du Nord.
'< Mes voyages, dit cet illustre voyageur,

m'ont mis à portée de comparer les différents

|K'uitlos, et j'ose assurer que les Indiens du
port des Français ne sont point des Esqui-
maux ; ils ont évidemment une origine com-
mune avec tous les habitants de 1 intérieur

du Canada et des parties septentrionales de

l'Amérique Des usages absolument diifé-

rents, une physionomie tout à fait particu-

lière distinguent les Esquimaux des autres

Américains!... Les Escpiimaux sont un peu-
ple beaucoup plus chassseur que pécheur,

jiréférant l'huile au sang, et peut-être à tout,

mangeant trés-ordinairement le poisson cru ;

leurs pirogues sont toujours bordées avec

lies peaux de loujis marins très-tendues; ils

sont si adroits qu'ils nediH'èrent presque pas

des phoques; ils se retournent dans l'eau

avec la même agilité que les amphibies :

leur face est carréCj leurs yeux et leurs pieds

petits, leur poitrine large, leur taille courte.

Aucun de ces caractères ne paraît convenir
aux indigènes de la baie des Français ; ils

sont beaucoup plus grands, maigres, point

robustes, et maladroits dans la construction

de leurs pirogues, qui sont formées avec un
arbre creusé, relevé de chaque côté par une
planche (Go7). »

f La taille de ces Indiens est à peu près

conjme la nôtre ; les traits de leur visage sont

tiès-variés, et n'offrent de caractère particu-

lier que dans l'expression de leurs yeux qui
n'annoncent jamais un sentiment doux. La
couleur de leur peau est très-brune, parce
((u'elle est sans cesse exposée à l'air; mais
leurs enfants naissent aussi blancs que les

nôtres : ils ont de la barbe, moins à la vérité

(pie les Européens, mais assez cependant
piiur qu'il soit impossible d'en douter, et

c'i'st une erreur trop légèrement adoptée de
croire (jue tous les Américains sont imber-
bes, .l'ai vu les indigènes de la Nouvelle-
Angleterre, du Canada, de l'Acadie, de la

baie d'Hudson, et j'ai trouvé chez ces dilïé-

renles nations plusieurs individus ayant do
la l)arbe; ce qui m'a porté à croire que les

autres étaient dans l'usage de l'arracher (Go8).»

Les habilanisde la baie de Norfolk ont été

décrits i>arWilson, et d'après les traits géné-
raux du tableau (ju'il en a traré, aussi bien

que d'ajirès la considération d'un petit voca-

bulaire ([ui contient leurs noms de noiidires,

on est porté ii sup|)oser qu'ils appartiennent
à la môme nation que les habitants du l'ort

des Français. Leur langage, suivant Dixoii,

est dillérent de celui qu'on parle à la baie

du Prince-taiillaume, dont les habitants,

ainsi que nous l'avons déjh reiiiaïqué, sont

Esquimaux. Leurs femmes ont, ae môme
(]ue celles du port des Français, la coutume
de se percer la lèvre inférieure et de faiie

à la bouche une seconde ouveilnre, cou-
tume qui se retrouve chez les habitants du
port Mulgrave avec lesquels ils ont un cer-

tain nombre d'usages communs et auxquels
ils ressemblent d'ailleurs jiar les formes du
corjis, par les traits du visage, et par le lan-

gage; « les habitants du port Mulgrave, dit

le capitaine Dixon, sont, en général de
taille moyenne. Ils ont les membres droits

et bien faits. >-

Le docteur Scouler observe que les idio-

mes des Noolka-Columbiens, et ceux des
tiibus tlu nord, quoiipie constituant deux
liranclies bien distinctes, offrent des traces

d'une liaison éloignée, de sorte qu'il est

firobable que ce sont deux rameaux issus

d'une souche commune. Dans les uns et les

autres, on trouve les indices d'une ancienne
alhnité avec le Mexicain Aztèque, allinité

qu'on observe pas sans intérêt, quand on
se rappelle la tradition qui fait venir les

Nahuatlacas d'un pays situé fort loin vers le

nord (059). Il y a longtemps qu'Anderson a

fait remarquer que la langue de Nooika res-

send)le beaucou|) au mexicain par les dési-

nences des mots et le retour fréquent des
mômes consonnes. Ce fait n'avait paséc!ian|;é

au baron de Humboldt, qui, en examinant
les vocabulaires recueillis h la baie de
Nooika et h Monlerey, fut étonné de voir

cûnil)ien ces langues se laiiprocliaient ciu

mexicain par la ressemblance des sons et le

mode de terminaison des mots : ainsi, ilans

la langue de Nootka, on trouve les mots
apquisitl, embrasser; lemc.rlialil, donner
un baiser; liilhill, soupirer; Izilzimlil, terre

;

iniroatzimill, nom d'un mois, etc. Cependant,
tout bien considéré, ces deux langues se

trouvent être essentiellement distinctes,

comme le prouve la comparaison de leurs

noms de nombres. A ces remarques de
M. de Humboldt, j'ajouterai les observations
originales de Vater. Après avoir relevé une
circonstance qui distingue la langue de
Nootka du mexicain, savoir, que, dans cette

dernière langue, la terminaison en il ne se

présente que dans les substantifs, tautlis que
dans l'autre, on la trouve dans des mots do

(Go7) Yoyaqe île La Pérouse autour du monde;
Paris, 1797, i. Il, p. 20.i.

(G58) Tome H, page 203.

(tJ59) Les mois lerininés en atl abomlent dans la

langue des Iiabilants de Nooika comme dans la taii-

yiie aztèqiie. A(tcoall,qm signifie jeune fenune dans

la première langue, ressemble, comme l'.avait déjà

remarqué Valer, au mot aziéque coit-iitl, qm veul

dire femme ou épouse. Le nom que les mUirels de
Noelka donnent au soleil, Opulsnkl, est rapproché,

par le rédacteur du Yoijage de Cnnk, du nom bien

connu d'une divinité mexicaine, VilzH vutzli.
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tout genre, et le plus fréquemment même, à

ce qu'il paraît, dans les vorbes, il ajoute :

'( Cependant il y a certains cas de ressem-

lilance plus intime, comme celle que nous
trouvons entre le mot agcoall, qui, dans le

dialecte de Nootka, signitie une jeune femme,
et le mot cou-atl, qui, en mexicain, veut

dire épouse, et se prend aussi généralement,

dans le sens de femme. Dans tous les cas,

le fréijuent retour de sons et d'articulations

qui, dans les autres langages, sont compara-

tivement rares, est une circonstance qui

mérite d'être prise en considération. >/ Cette

circonstance cependant n'est pas propre ex-

clusivement à la langue des habitants de

Nootka; elle se présente aussi, et même à un
plus haut degré, dans la langue des Kolus-

chis. D'après ce que nous avons pu apprendre

des langues parlées sur les divers points de

la côte où les Russes ont formé depuis peu
des établissements, il paraît que ce mode de

terminaison si remarquable est d'une telle fré-

quence dans la langue des Ufialiachniutzis,

que, sur douze cents mots environ recueillis

par M. de Resanolï, il n'y en a guère moins
de cent, tant substantifs qu'adjectifs, verbes,

etc., qui finissent en tl, en tli ou eu lie. »

NORAVÉGIENS. Voi/. Europe moberxe.

NOURRITURE DE L'HOMME ET AN-
THROPOPHAGIE. — Les propriétés piiysi-

ques et les facultés intellectuelles de l'homme
lui permettent d'habiter toutes les contrées

de la terre; il n'est également assujetti à

aucun genre particulier de nourriture. En
d'autres termes, l'homme doit être naturel-

lement omnivore. Si les plaines de la La-
ponie, les rivages de la mer Glaciale, les

neiges du Groenland étaient destinés par la

nature à être les habitations de l'homme,
counuent serait-il herbivore"? Il lui serait

impossible de se procurer des végétaux sur

une terre toujours couverte de glace et de
neige.

L'usage continuel de la nourriture ani-

male est aussi salutaire pour l'Esquimau
que la nature variée est nécessaire à d'autres

hommes. Les Russes qui halùtent l'hiver la

Nouvelle-Zemble doivent, pour conserver

leur santé, imiter les Samoyèdes, manger
de la chair crue et boire le sang du renne.

Tel est le régime nécessaire à la santé dans

ces régions. Les Groënlandais mangent avec

appétit de la baleine crue et des veaux ma-
rins presque gelés et à demi putréfiés, qui

ont séjourné sous l'herbe pendant l'été et

sous la neige pcmlant l'iiiver. Ces peuples

boivent aussi le sang de ces animaux, et il

n'est pas de mets plus délicat pour eux
qu'un hareng trempé dans de l'huile de ba-

leine. Dans la zone torride il serait dilïïcile

de nourrir les troupeaux nécessaires à la

subsistance des habitants. Des ])luies pério-
diques, des inondations et l'action prolongée
d'un soleil brûlant détruisent les pâturages.
Mais la iiaUire a remédié à cet inconvénient
par la noix de coco, le plantin, le sagou et

la i)ananc, une (luantité de racines et de
graines nutritives. Ainsi nous voyons que la

nourriture végétale est p.us sa utairc sous
la zone torride".

La nécessité do ce régime qu'impose aux
hommes l'abondance des végétaux et le petit

nombre des animaux révèle une vue provi-
dentielle qui s'applique à conserver notre
espèce dans les climats les plus chauds. Un
régime exclusivement animal exposerait
riiomme à toutes les maladies épidémiqucs
qui naissent de la putréfaction des animaux
dans les pays bas et humides. Ainsi la na-
ture a eu soin de distribuer les animaux sur
la terre pour qu'ils soient utiles à la santé

de l'homme, surtout dans les pays qui, par
eux-mêmes, ne sont pas propres à son dé-
veloppement physique et intellectuel.

Le rapport qui existe entre la nourriture
de l'homme et la nature du pays et du climat

cru'il habite a été peu observé, et cepenaant
1 homme, bien qu'indépendant du climat et

du sol, est dans certains cas esclave de ces

conditions. Ses manifestations morales et

physiques son t liées à ces influences, ainsi que
cela a lieu dans les autres animaux, et quel-
quefois avec plus de force encore. C'est le

sol qui fournit à l'homme sa nourriture, et

c'est du sol aussi que viennent les exlialai-

sons malsaines qu'il respire dans l'air. Lors-
que l'on étudie l'homme physiologiquemcnt,
il ne faut pas jierdre de vue ses rapports
avec la terre où il vit : sous les tropiques,
l'homme, toujours exposé à de fortes cha-

leurs, a le tempérament nerveux, et son ac-

tivité vasculaire est sans cesse fortement
excitée, malgré les téguments qui mettent
son corps à l'abri de l'ardeur du soleil. Cela
tient Ji la couleur brune de l'épiderme, qui
rejette promptement la chaleur superflue du
corps, et à la grande activité de la transpira-

tion, particularités qui caractérisent la peau
sous les tropiques.

Ces pays, surtout ceux qui sont bas et hu-
mides, produisent une grande quantité de
végétaux et un très-petit nombre des ani-

maux qui servent à notre nourriture. Aussi
les haliitants, excepté ceux des régions éle-

vées et froides, telles que l'Abyssinie, le

Mexique, etc., sont-ils obligés, par la rareté
des animaux, de se nourrir de végétaux, et

ont-ils été conduits à des dogmes religieux
qui défendent la destruction des espèces
utiles. Ainsi, dans l'Afrique intertro|)icale,

les animaux sont sacrés pour les prêtres.

Dans d'autres, surtout sur la cote occiden-
tale, l'usage de la nourriture animale est dé-
fendu. Dans rindoustan, il n'est pas permis
aux indigènes de se nourrir de chair, et la

vache y est sacrée, sans doute pour empê-
cher la destruction d'une espèce dont le lait

est si essentiel à la nourriture de l'homme.
Mais ces précautions religieuses ne sont

pas seulement desiinées à préserver une es-
pèce utile, mais encore à assurer la santé de
l'homme. Car cette abstinence préserve les

liabitants des maladies épidémiqucs , si

communes dans ces climals, et dont cette

nourriture augmenterait le danger. Les grai-

nes, les racines nourrissent leur corps sans
l'cxciier. Ce régime, ifui ne trouiilc ni le
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sang ni los nerfs, leur ûonnc do a forre,

taniiis que les épiccs qui y naissent aussi les

préservent des miasmes dont ces pays abon-
dent.
Dans les deux Indes et dans l'Afrique in-

tertropicale les habilants vivent de riz et de
mais. Les épices sont employées dans leurs

maladies. Ces toniques les protègent contre
l'action des pluies et l'invasion des animaux
parasites qui les attaquent. Si les indigènes
vivaient du régime animal, ils auraient les

systèmes sanguin et nerveux trop excités, et

seraient victimes des maladies qui infectent

ces pays. Les vues providentielles qui lient

les productions naturelles aux besoins de
l'homme ne se montrent nulle part aussi
clairement que sous les tropiques. Là, si les

sources des maladies sont abondantes, elles

sont du moins restreintes à celles qui vien-
nent directement du sol et du climat : la na-
ture en a écarté toutes les maladies qui
Tiennent de la nourriture de l'homme. Nous
croyons donc que c'est sous l'influence des
lieux qu'il habite çiue l'homme arrête le

genre de régime qui lui est le plus conve-
nable.
Lorsqu'on considère les facultés de l'es-

prit et le don de la parole, on proclame
l'homme l'être raisonnable par excellence.
La raison n'appartient qu'à l'hoinMe. La
grande supériorité de l'homme se manifeste
encore par l'empire qu'il exerce sur tout le

reste de la création. Les hommes mômes
dont l'intelligence est le plus bornée possè-
dent un immense avantage sur l'animai, non
par une supériorité de fon^e physique , mais
]iar une suite d'opérations systématiques
que la nature n'a donné qu'à l'homme de
pouvoir accomplir.

Les plus forts et les plus intelligents des
animaux n'ont pas une autorité infailliiilc

sur d'autres ôtrcs plus faibles et moins in-
telligents. Les plus forts, il est vrai, font

leur proie des plus faillies; mais ceci est le

résultat de la nécessité et de leurs instincts
carnivores ; il n'y a aucun rapprochement à
faire entre cet acte et les actions régulières
qui concourent chez l'homme à un but pré-
médité. Il n'y a rien de pareil chez les ani-
maux. Il est donc permis de croire qu'à cet

égard tous les animaux sont égaux, et qu'ils

sont bien au-dessous de l'homme par l'in-

telligence.

Jamais les animaux n'agissent de concert,
pour arriver à un but commun, de la même
manière et i>ar les mêmes principes que
Thommc. Le travail en commun de certaines
tribus d'insectes, eî les opérations réunies
du mâle et de la femelle dans les animaux
plus élevés, soit pour chercher la nourri-
ture , soit pour travailler à la propagation
de leur espèce, ne révèlent que dos mou-
vements instinctifs et presque automati-
ques.
Comme complément de l'étude des diver-

ses substances dont l'homme se sert pour
aliment, nous ne pouvons passer sous si-

lence Vanthropophagie. Personne n'ignore
l'existence de cette habitude, mais oîi existc-

DiCTio:vN d'Anthropologie.

t-elle, dans quelles condilions, et sous quelles
formes? Est-elle le résultat d'un instinct
physique et naturel, ou bien do certains
préjugés, de certaines dépravations des fa-
cultés intellectuelles ou morales? Voilà deux
questions bien distinctes, que nous devons
examiner successivement.
L'anthropophagie se rencontre quelque-

fois chez les peuples civilisés; elle n'est
alors qu'une sorte de phénomène accidentel,
isolé, en dehors de la civilisation elle-même,
qu'une abominable exception, qui ne se rat-
tache ni aux mœurs ni aux idées d'aucune
nation ni d'aucun temps. Qui n'a lu les hor-
ribles histoires de Tanlale et de Pélops , de
Lycaon, d'Atrée et de Thyosle, de Gabrielle
do V'ergy, du sire de Coucy et de la dame
de Fayel? Qi^i ne connaît les infortunes de
ces navigateurs poussés par les intolérables
souffrances de la faim à se nourrir de la
chair de leurs semblables? Josèphe raconte
que, pendant le siège de Jérusalem par Titus,
une femme, nommée Marie, tille d'Eléazar,
d'au delà du Jourdain, tua son fils et le dé-
vora. L'historien arabe Abd-Allatif nous a
laissé un effrayant tableau des effets d'une
famine en Egypte: on s'arrachait des lam-
beaux de cadavres humains, on égorgeait les
enfants pour s'en nourrir, et des bandes
d'anthropophages s'organisèrent. Une des
plus cruelles famines dont l'histoire fasse
mention désola la France en l'an 1030, et
dura trois ans. Les hommes allaient , pour-
ainsi dire, à la chasse des hommes. Us s'at-

taquaient les uns les autres, non pour 5C
voler, mais pour se manger. Un homme,
près de Mâcon , qui faisait profession do
loger les passants, en avait tué et mangé
quarante-huit dont on trouva les ossemen*s
dans sa maison; il fut brûlé vif à Mâcon,
par ordre d'Othon, comte de la ville. Un
autre fut aussi condamné au feu, pour avoir
exposé publiquement en vente de la chair
humaine, dans le marché de ïournay. Les
annales des tribunaux, les recueils de mé-
decine rapportent aussi plusieurs cas d'an-
thropophagie accidentelle.
Pour étudier convenablement l'anthropo-

phagie, il faut l'observer dans les lieux où
elle existe comme un fait constant et habi-
tuel, où elle fait, en quelque sorte, part'o
des mœurs d'une nation, c'est-à-dire chez
les peuples sauvages.

Les anciens nous ont laissé peu de témoi-
gnages sérieux à cet égard. Sans parler dos
Lestrigons, cités par Homère, les renseigne-
ments qui méritent le plus d'attention nous
sont fournis par Strabon, qui s'est toujours
montré si soigneux d'écarter do ses récits
les fables et les traditions mensongères des
autres historiens. Au rapiioit de Slrabon, les

Massagètes considéraient couum^ impies ceux
qui mouraient de maladie, et ils los jetaient
en proie aux bêtes féroces. « La plus belle
mort, selon eux, lorsqu'ils touchaient à la

vieillesse, c'était d'être coupés ou morceaux
et mangés avec des viandes de boucherie. >•

Los mêmes détails nous sont donnés sur ce
peuple par Hérodote. Les Massagètes appar-

33
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leiiaierit aux peuples sfvThiiiues, et leur

pays était situé au nord de la partie orien-

tale duTaurus.
Le même Strabon parle encore dés Der-

bices ,
peuple compris dans la deuxième

nartie de l'Asie septentrionale. « Les-Der-

irices, dit-il, adorent la terre, et n'immolent

ni ne mangent les animaux femelles. Ils

égorgent les vieillards cpii ont passé soixante-

dix ans, et ce sont les i)arents les plus pro-

ches qui en mangent la chair. Les vieilles

femmes, ils les éirani^^lent et les ensevelis-

sent. Quant aux hommes qui meurent avant

soixanle-dix ans, ils ne les mangent point et

les ensevelissent comme les femmes. »

L'anthropophagie n'était imlle part plus

répandue autrefois que dans le nouveau
monde; il paraît môme qu'elle a existé chez

presque toutes les nations de l'Amérique

méridionale.
Les Tapuyas, qui occupaient tout le lit-

toral depuis le Rio de la Plata jusqu'au

fleuve des Amazones, ont été visités par

Barlœus, qui nous a transmis de curieux dé-

tails sur leurs usages. S'il n'est pas hien

prouvé que toutes" les tribus des Tapuyas
fussent anthropophages dans toute l'éten-

due du mot, c'est-à-dire qu'elles sacrifiassent

leurs ennemis à leur vengeance, il est bien

certain du moins que ceux de Rio-Granile

dévoraient les corps de leurs guerriers

après leur mort. Les chefs, dit-on, dévo-

raient les chefs, et les guerriers les sim[)les

guerriers. Les mères mangeaient la chair de

leurs enfants morts. Les os des cadavres

étaient piles avec le maïs , et le deuil durait

jusqu'à ce que le corps tout entier eilt servi

de nourriture. On ajoute que les cheveux
mêmes étaient mêlés à du miel sauvage, et

préparés ainsi pour le repas funéraire. Les
vieillards recevaient la mort de leurs en-

fants, qui les dévoraient.

Plus tard les ïupinambas occupèrent ces

mêmes pays, et conservèrent en partie les

mêmes mœurs. Hans Stade, cpii fut prison-

nier de ces barbares, et qui fut sur le point

de devenir leur victime, Lery, le père Yves
d'Evreux, Thevet et Francisco tla Cunha
rapportent une foule de détails sur les hor-

ribles festins des ïupinambas, sur les pré-

parations diverses qu'ils faisaient subir à la

chair de leur victime, sur les distributions

qui en étaient faites dans toutes les familles

de la tribu. Tous ces documents viennent à

l'appui des indications qui avaient été four-

nies par Améric Yospuce, lors des premiers

temps de la découverte du nouveau monde.
Il n'est pas sans intérêt de rapporter ici

les proi)res paroles de Thevet, qui visita le

Brésil vers le milieu du svi" siècle. Un chef

sauvage, que Thevet nomme Ivonian-lîebe,

fit devant lui une harangue qui, pendant
près de deux heures , roula sur ce sujet :

« J'en ai tant mangé, et de Margaias , j'ai

tant occis de leurs i^mmes et de leurs en-

fants, après en avoir fait à ma volonté, c[ue

je }mis par mes faits héroïques prendre le

titre du plus grand morbiclia qui fut oiic-

uues ('Mire nous. J'ai délivré tant de peu

pies de la gueule de mes ennemis; je suis

grand, je suis puissant, je suis fort... 11 n'y
avait, ajoute Thevet, quasi homme qui ne
tremblât de l'ouïr parler avec une si grosse,
hideuse et épouvantable voix , que vous
n'eussiez pas quasi pu ouïr tonner. » Ce
chef barbare aimait à se comparer lui-même
au jaguar, et il se vantait d'avoir mangé sa
part de plus de cinq mille prisonniers.

Francisco da Cuidia retrace énergique-
nient le sentiment d'efiroi que causaient ja-
dis aux Européens les féroces Aymorès -,

descendants des Tapuyas, et (pii occupaient
les plages à demi désertes où vont se perdre
le Uio-Doee et le Belmonte. « Les Aymorès ,

dit-il, mangent la chair humaine comme
nourriture, ce que ne font pas les antres
peu])les, qui ne dévorent leurs ennemis que
par vengeance, à la suite de leurs combats
et par anciennelé de haine. »

Les nombreuses nations du Pérou, avant
l'apparition de Manco-Capac sur le plateau

de Tilicaca, et les Caraïbes, qui dominaient
dans l'archipel des Antilles et le long des
côtes, entre l'Amazone et le golfe de Mara-
caïbo, étaient également anthropophages. Les
Mexicains dévoraient la chair des victimes
humaines qu'ils sacrifiaient à leurs dieux.
Maintenant encore nous retrouvons l'anthro-

pophagie dans le haut Orénoque, chez les

Manitibitanos établis sur les bords du Rio-
Negro, et les Quaïpunabis. Les Botécudos ,

que l'on regarde comme les descendants des
Aymorès, les Purys et les Bogres, les Mu-
ras et les Mundrucus, sur les bords de l'A-

:nazone, quelques autres peuplades, dans la

ci-devant Amérique espagnole du sud; les

Quaj:ivos, qui errent le long du Meta, jus-

qu'»'. son contlucnt avec l'Orénoque , et qui
désolent les établissements colombiens : tels

sont les anthropophages le mieux connus'
de toutes ces contrées américaine-

Il est digne toutefois de remarque que
cette affreuse coutume n'existe pas chez
plusieurs tribus voisines de ces cannibales

,

et mêlées en quelque sorte avec eux; qu'elle

est inconnue aux nations abruties du bassin

de l'Orénoque, et que les Caraïbes du con-
tinent américain , ce qui est plus notab.e
encore, ne sont point anihroiiophages connne
ceux des Antilles.

Il est inutile de reproduire ici la longue
liste des peuples anthropophages de l'Afrique

qui habitent les côtes de la (îuinée et les di-

verses contrées de la Nigrilic cenirale et de
la Nigritie australe; nous dirons seulement
qu'il en est pai'mi eux dont les mœurs et le

caractère sont très-doux , et ([ue chez eux
l'anthropophagie, comme au Congo, est la

conséquence des sacrifices humains. La vic-

time est désignée longtemps d'avance, mais
elle igno) e le sort qui lui est réservé ; on en
Iirenclle plus grand soin, et on iàche même
(le l'engraisser. Lorsque le moment fatal est

arrivé, on la lue subitement, au milieu des
fêtes et en présence du roi et de tout le

[leuplo; son corps est coui)é en quatre par-

ties, grillé immédiatement, puis distribué
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au\ assislaiils, selon \v\\v rang, jioui' ùirc

mangé sur-le-rliamp.

En Asie, les Bhendcrwas, Uilm indienne

quihaliitc les iuoiita^-;nesd'Omerkanlak, dans
le (ji-andwûnù , croient faire une action

agréable à leur dieu et un acte de miséri-

corde envers leurs parenLs en les tuant et en
les mangeant , lorsqu'ils sont parvenus à la

vieillesse, ou attaqués d'une maladie regar-

dée comme incurable. Ce festin, dit le lieu-

jcnant Pr^ndegast, qui visita cette peuplade
en 1820, est partagé par tous les parents et

amis de la victime.

C'est surtout dans rOcéanle qu'il faut

«.•hercher l'anthropophagie. Non-seulement
presque tous les peuples de ce monde mari-
îirae OJit été ou sont encore cannibales, mais
cette coutume est établie ehc2 plusieurs

<rentre ceus qui sont assez avancés dans la

^:ivilisation. On la retrouve dans la Malaisie,

les naturel? de File d'Omtoy , les tribus jiè-

yres de. Timor, les Djachs de IJurnéo, et le.s

îJatlias de Sumatra. Ces derniers, iiarticuliè-

reinonl, olTrcnt un mélange extraordinaire
lie douceur et de culture intellectuelle avec
les usages les plus barbares. C'est par res-

pect pour les lois et les institutions de leurs
ancêtres que les Baltas sont anthropophages.
Ces lois condamnent à être mangés vivants
les adultères, les voleurs de nuit, lcs]i-i-

^onnicj's faits daas une guerre imporlaulo,,
f-eux ontju qui, ét.mt d'une même tribu, se
iiiarient ensemble, et sont supposés, par
conséquent, descendre des mêmes pèii.' et

mère. La chair du criminel csl niangéi' lan-
h)[ crue, tantôt grillée, assaisonnée de sel,

<ie poivre, (Ih citron, quelquefois avec 'lu

3iz, et jamais ailleurs que sur le lieu tie

sujiplice. La cliaij- humaine est défendue
..lux fammes ; elles savent jjourlant s'en pro-
curer qiiei(|ues morceaux à la dérobée. On
.1 calculé (jue le nombre moyen des indivi-
'ius maujié,-, en temps de paix, était de (50 à
100 par chaque année.

Les Célébiens, et même les Javanais, se-
lon M. Crawford , mangent cjnelquelbis le

cœur de leurs ennemis, bans i'Océanie cen-
trale, ou retrouve l'anthropophagie parmi
les naturels les pins sauvages du l'ort-Wes-
^ern, dans le voisinage des montaguçs IJleucs.

On la rencontre surtout dans la Nouvelle-
Zélande et chez les tribus noires de la Nou-
velle-Calédonie. Dans la Polynésie, les na-
turels des îles V'ili ou Fidji, de Noukahiwa,
et les Marquises, ceux de l'archipel des Ca-
rolines, ceux même de l'archipel do Tonga
et des îles Pelow, si vantés pour leur dou-
<;eur, sont plus ou moins anthroiK)pha.^es.
M. Jules de lîlossevilie a constaté que l'an-
ihi'ojjopiiagie avait existé autrefois jusque
dans les îles de la Société.
Tous les peuples anthropophages n'esti-

ment pas au môme degré le goût de la chair
luunaine. Au rapport des anciens voyageurs
que nous avons cités plus haut, quelques-
uns des Tu|iinambas du Brésil convenaient
que souvent leur estomac était contraint de
rejeter cette horrible nourriture. Les Zé-
landais, au contraire, la trouvent excellente.

mêmeSnivanI euv, la cliaii- de l'Iiunime a i

goût ijue celle du cociiuu, mais est préfi--

i'able. Taouai, chef zélandais à demi civi-
lisé [lar un long séjour chez les Anglais,
fout en reconnaissant que Tanthropophagie
('tait une mauvaise action, avouait cepen-
dant qu'il avait toujours trouvé h; [jIus grand
plaisir h manger la chair de ses enncnns, et

qu'il regrettait vivement, malgré lui, d'être
privé depuis longtemps de cette jouissance.
Au moment même où ce chef l'.arbaro ex-
juimait un tel désir, il était assis <i une
table sur laquelle étaient abondamment ser-
vis des mets excellents,

Simon de Vasconcellos, jésuite portugais,
raconte, dans les Chroniques de la Société dc^
Jésuites au Brésil, qu'il assistait un jour unt
vieille femme iuésilienne convertie au
christianisme , et près de mourir. Il lui of-
fiait du sucre et diverses choses délicates :

« Je n'aurais qu'un désir, réjiondit-elle, ce
serait de grignoter les petits os de la main
fl'un enfant. »

En général, les anthropophages dri Brésil
préfèrent la chair des fennncs et celle des
enfants. Dans d'autres pays, au contraire, en
Malaisie, par exemple, et dans quelques par-
lies aussi de la Nouvelle-Zélande, ils aiment
mieux celle d'un homme de cinquante ans
ou d'un vieillard. Les Zélandais, qui ont uî»;
aveision marquée j)our nos viandes salées,

j retendent que la chair des Européens est
désagréable parce qu'ils mangent trop de
sel; La chair des Zélandais leur parait meil-
leure. Selon les lieux et les mœurs, on dévore
telle partie du corps plutôt (|ue telle autre .•

ici la cervelle, là le cœui', ailleurs l'ujil gau-
che; dans d'autres pays, la chair musculaire
est surtout fort recherchée. Les os sont quel-
quefois broyés et leur poussière mêléeà d'au-
tres aliments; mais le plus ordiiiairemcnt ils

sont réservés, et servent àfaire divers usten-
-sJles, des llûles surtout, et des iiistruments
de musique. M. Bcnnett ayant rencontré
ilans la Nouvelle-Zélande un amas d'osse-
ments humains, demandait à un chef zélan-
lais si CCS os appartenaient à des hommes
qui eussent été dévorés; celui-ci affirma
qu'il était sûr du contraire, car, dans ce cas,
les os ne fussent point restés en place, et on
eût enlevé les màchoii'cs inférieures pour
en faire des crochet-S. On sait enfin que les
sauvagesdes divers pays, et particulièrement
do I'Océanie, gardent les tètes de leurs en-
nemis , après les avoir dévorés, qu'ils sont
très-habiles à pféjiarer ces tètes de manière
à les conserver longtemps, et que souvent
ils les vendent plus tard à des Européens.
La chair humaine est mangée quehjuefois
crue, (juelquefois grillée ou cuite par divers
procédés.

Lorst[ue les Zélandais tuent un homme'
dans le comliat, ils s'élancent sur lui et lui
déchirent la gorge avec les dents, afin de
boire un jieu de son sang avant qu'il soit
tout à fait mort. Les anciens sauvages du
Brésil préj)araient très-grossièrement les
morceaux de chair qu'ils voulaient dévorer,
de lu l'explication toute naturelle des dilB-
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cullés qu'ils éiirouvaieut à les digérer, et

qui no peut lenii' h la nature mùine de la

cJiair liuinainc. Ellis(/{e(7ter(7tr4' sur la Poly-

nésie) dit avoir vu un guerrier, poussé par un
sentiiaent de vengeance, manger trois ou
quatre bouchées de la chair d'un ennemi
vainru.

Les habitants des îles Viti et les ZélanJais

coupent ordinairement les parties du corps

en plusieurs morceaux, dont ils séparent

les os , et les font cuire au fou après les

avoir entourés de feuilles et disposés sur

une espèce de gril en bois désigné sous le

nom de boucan. D'autres fois on creuse une
fosse, on la garnit de larges feuilles sur les-

quelles on place des morceaux de chair;

puis on les recouvre d'autres fouilles et

de terre, et le fou qu'on allume au-dessus
leur donne un degré de cuisson remarqua-
ble. Ce procédé est, du reste, celui qu'ils

emploient pour la préparation de toutes

les chairs animales.
Maintenant l'anthropophagie est-elle le

résultat d'un instinct physique et naturel

,

ou bien de certains préjugés, de certaines

dépravations des facultés intellectuelles et

morales ? Nous remar([nerons d'abord que
cette coutume, bien ([u'olle ait existé, sui-

vant Hérodote et Strabon, chez les Massa-
gètes et les Derbices , peuples à peu près

septentrionaux, n'a guère été observée dans
le nord , et que rien n'annonce tju'elle ait

appartenu en aucun teaqis à la race qu'on
est convenu d'appeler caucasi({ue. Toutefois,

nous savons que les Scandinaves , enfants

d Odin, buvaient la cervoise cl l'hydromel

dans le crâne de leurs ennemis morts. Les
sacrifices humains, si fréquents chez tous

les peuples anthropophages, et ([ui sont sui-

vis presque partout de l'anthropophagie, se

sont longtemps conservés parmi les nations

les plus avancées de la civilisation, tels que
les Egyptiens, les Indiens, les Carthaginois,

les Grées et les Romains, du temps même de
l'empereur Claude. On les retrouvait dans la

Gaule et la Germanie. Qui n'a entendu nar-

kr des ogres, si célèbres dans les vieux ro-

manciers 1

Il est donc permis de croire, par une sorte

d'induction assez légitime , que l'anthropo-

])liagie a pu exister aussi originairement

chez ces divers peuples, et que si l'Iiistoire

n'en fait aucune mention, c'est qu'elle ne
remonte point jusqu'aux époques primitives

de leur existence. Il est vrai de dire , néan-

moins, qu'un certain nombre de tribus amé-
ricaines et indiennes, ari'êtées encore h ce

mônie état d'enfance que nous avons remar-
qué chez les sauvages océaniens, ne lais-

sent voir aucun exemple ni aucune trace de

cette horrible coutume. Comment donc con-
cilier ces trois grands faits , en apparence
contradictoires : l'existence de l'anthropo-

phagie dans la plupart dos contrées étran-

gères à la civilisation , son absence dans
quelques autres, et cette horreur qu'inspire

liartout h l'homme civilisé la seule idée

d'une telle nourriture, horreurs! profonde,

si invincible , (lu'elle semble teni'- à une

sorte de sentiment originel inhérent à noire
nature?

11 faut le reconnaître, l'homme à l'étal

sauvage n'est qu'un homme incomplet et

inachevé. La persistance de certains appé-
tits, et leur association aux idées grossières
et aux passions féroces qui les entretien-
nent, attestent seulement que la partie in-
tellectuelle et morale de cet homme est en-
core arrêtée dans son dévelojjjiemcnt; de
telle sorte que ce n'est point véritablement
à l'homme lui-môme qu il faut attribuer ces
actes barbares, i)uis(iue l'homme porte en
lui les instincts sociaux et les facultés mo-
rales qui doivent inévitablement l'en dé-
tourner plus tard. Dire que l'anthropopha-
gie est un des caractères distinclifs de l'es-

pèce humaine, comme l'ont osé affirmer cer^
tains auteurs , n'est-ce pas mutiler sa na-
ture, et lui retrancher ce qui en est l'attri-

but e^entiel? Si un peuple civilisé restait

anthropophage, il serait dans l'ordre de la

société ce que sont les monstres dans l'or-

dre physique.
M. de llumboldt , dont l'autorité est si"

grande, dit en propres termes, en parlant
des sauvages américains : '< L'anthropopha-
gie n'est parmi ces peuples que l'effet d'un
système de vengeance ; ils ne mangent que
des ennemis faits prisonniers dans un com-
bat; les exem]>les où, par un raffinement do
cruauté, l'Indien mange ses parents les plus
proches, sa femme, une maîtresse devenue
infidèle, sont extrêmement rares.» Ellis pré-
tend que les seules causes de l'anthropopha-
gie, (pielque part qu'on l'observe, sont la

superstition et la vengeance. Telle est aussi
l'opinion du prince Maximilion de Neuvied,
cet excellent observateur, de M. d'Urville,
de M. Gaimard , et de la plupart des naviga-
teurs. Il est incontestable que l'amouT de la

vengeance, si violent chez ces hommes bar-
bares, est le principal motif de l'antliropo-

phagie; cependant cette coutume est pres-
<iue toujours liée à quelque superstition re-

ligieuse. Les uns dévorent leurs chefs, pour
donner h leur corps une noble sépulture ;

d'autres mangent l'œil seulement, s'imagi-
nanl qu'ils s'incorporent ainsi la faculté de
guérir les m3la<lies; d'autres croient que
chaque homme a son atoua, ou son dieu, et

que s'ils mangent leur ennemi, surtout s'ils

boivent une [lartic de son sang avant qu'il

soit tout à fait mort , ils s'assimileront son
ntoua, et accroîtront ainsi leur puissance.
Plusieurs supposant que l'œil gauche, après
la mort, monte au ciel et devient une étoile,

mangent l'œil gauche de leur ennemi, et pen-
sent ajouter ainsi à leur gloire et à l'éclat

qu'aura leur œil gauche lorsqu'ils seront
morts.

Nulle part la faim ou le défaut de sobsis-
tance n'ont donné lieu à l'anthropophagie;
nulle part la chair humaine n'a été considé-
rée simplement comme un aliment sembla-
ble ou analogue aux autres ; nulle part cette

coutume n'a été détruite que par la destruc-

tion des idées ou des passions qui lui avaient

donné paissance. D'où il suit évidemment
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(juc l'antliropopliasie est un fail qui tient .\

uue déjiravation morale plutôt qu'à un ins-

tinct piiysique.

Pour compléter ces observations sur cette

matièi'e, disons aussi quelques mots de ces

cas extraordinaires d'anthropophagie qui
s'observent de loin en loin dans nos pa^s
civilisés, et dont les récits jettent l'épouvante
et l'horreur dans la société.

Certains hommes sont saisis tout à coup
d'une aft'reuse manie : ils tuent et dévorent
leurs semblables. Plusieurs faits de ce genre
ont été recueillis jjar le professeur Clir.

iîriiner d'Iéna. Des femmes enceintes éprou-
vent le même désir. Entln , cette i)assion

semble quelquefois se perpétuer dans une
famille et se transmettre héréditairement,
comme une disposition physique ou morale,
des pères à leurs enfants.

NOYEll. Voy. Châtaignier.
NUBIENS. — Nous avons décrit dans un

autre article les anciens Egyptiens ( Voy. le

mot); nous allons dans celui-ci passer rapi-
dement en revue les races nombreuses qui,
Jiabitant de même les parties orientales de
l'Afrique, présentent dans leurs caractères
]ihysiques quelques traits tie ressemblance
avec ce peui)le céièijcp. Plusieurs de ces ra-
ces, il est vrai, se rapprochent d'une ma-
nière plus ou moins prononcée du type
nègre, mais ne nous présentent pas cei-tai-

iies particularités d'organisation considérées
comme caractéristiques de ce type, qu'on ne
voit atteindre son développement coni[)k't

que dans les parties occidentales de l'Afri-

que intcrtropicaie. En considérant successi-
vement, et tians leur ordre de position géo-
graphique, les lialiitants des' pays compris
entre l'Egypte et la Sénégambie, nous ver-
rons leurs caractères physiques se modifier,
de manière à passer du type égyptien au
tyj)e nègre par transitions graduées, sans
qu'il y ait jamais saut brusque d'un terme
à l'autre de cette série, sans qu'il y ait pos-
sibilité d'établir en un point une ligne de
démarcation naturelle.

Nous avons donc ici l'exemple d'une fo-

mille de l'espèce liumaine dont le ty[)e ca-
ractéristii[ue se transforme conqilétemcnt,
et par des degrés i)resque insensibles, sans
que ce changement puisse être considéré
comme le résultat d'un mélange qui aurait

eu lieu entre des races primitivement dis-
tinctes, sur les confins des jiays échus
jadis en partage à chacune d'elles. Une sup-
position semblable pouvait être faite il y a

quelques années encore, et l'a été en eilet

assez souvent, car elle se présente d'abord
à l'esprit comme offrant une explication
simple du phénomène; mais les iieuples in-
terméijiaires ne sont point des métis et ils

n'ont aucun des caractères qui pourraient
les faire regarder comme tels : ils ont chacun
les traits distinctifs qui sufTiraient, quand
il n'y aurait pas la différence des langues,
pour les faire reconnaître comme des races
sé|)arées et particulières, non moins dis-

tin('tes des laces nègres f|ue ne le sont les

races blanches elles-mêmes. Voilà ce qui

résulte de recherches récentes faites sur les

lieux par des personnes très-versées dans
l'histoire naturelle, dans la physiologie,

dans l'anatomie comparée, et bien convain-
cues d'ailleurs de l'importance de pareilles"

investigations pour l'hisloire physique de

res|)èce humaine. Commencées par les sa-

vants qui accompagnaient l'armée française

dans l'expédition d'Egypte, ces recherches

ont été continuées depuis par divers voya-
geurs : je citerai en particulier, comme fort

étendues, celles de M. d'Abbadie, qui a fait

jusqu'à deux voyages en Abyssinie. Je suis

heureux de pouvoir m'aider des distinctions

judicieuses établies par cet habile observa-

teur, dans la comparaison que je vais faire

entre les peuples qui nous offrent les diffé-

rents degrés de cette transformation par la-

quelle on passe d'un type à un autre. Je com-
mencerai par les habitants à demi-barbares
des pays qui sont situés au-dessus de l'E-

gypte et s'étendent jusque vers les limites

de l'Abyssinie.

Les pays situés au-dessus de l'Egypte sont

habités par deux races d'hommes qui se

ressemblent par les caractères physicjues

,

mais qui ont une langue et une origine dif-

férentes.

L'une est peut-être la race aborigène, et

l'autre une race étrangère. Je les désignerai

sous les noms de Nubiens orientaux ou Nu-
biens de la mer llouge, et Nubiens du Nil

ou Harabras. Tous ces différents peuples ont

le teint d'un brun rougeâtre; quelquefois

leur couleur se rapproche beaucoup du noir,

mais ce noir est toujours très-ditléi'ent de la

teinte d'ébène des nègres orientaux. Leur
chevelure est épaisse, souvent frisée, et

quelquefois même, dit-on , laineuse : cepen-

dant elle n'est pas tout à fait semblable à

celle des nègres de Guinée.
Les Nubiens orientaux sont divisés en peu-

plades errantes qui habitent le pays compris

entre le Nil et la mer Rouge. La portion

septentrionale de cette race est composée
des Ababdehs qui , dans le désert de l'est

,

s'avancent au nord jusqu'à Cosseïr, et qui,

vers le parallèle de Deir, confinent avec le.s

Bicharyehs ou Bishari. Les Bicharyehs s'é-

tendent à partir de là jusqu'aux frontières

de l'Abyssinie, mais ils sont surtout nom-
breux vers le mont Otïa, cpii est à quinze

journées de marche d'Assouan. Les Hadha-

rebs sont encore plus au sud et vont jusqu'à

Souakin, sur la mer llouge. Les Souakuiis

eux-mêmes appartiennent à cette race.

Macrizy parle de ces nations comme étant

pour la plupart chrétiennes à l'époque où il

écrivit. Ils les désigne sous le nom de Be-

jawv ou Bejas. On dit qu'avant la dévasta-

tion de l'Afrique septentrionale par les apô-

tres de l'islamisme, leur pays renfermait

beaucoup d'églises et d'établissements reli-

gieux. Les Bedjahs paraissent être les des

ceudants du peuple connu dans l'antiquité

sous le nom de Blemmyes, et dont Strabon,

ainsi que d'autres auteurs, parle comme
d'un peu])le très-puissant de la vallée du

Nil. Etant pour les gouverneurs romains do



rii^iypie des voisins incomiiiotles, ils furent

t.hanses de leur i>ays par Diorlétieii, qui y
.lœeua pour les remplacer les Nobates do
Libye. Ceux-ci sont trC'S- probablement les

Bar'abras, qui Iiabileut maintenant la vallée

du Ml.

Les Bicharyehs sont extrêmement sauva-

ges et iniiospitalicrs ; on jirétend qu'ils boi-

vent le sang chaud des animaux encore

vivants: ils sont pour la piu|iart nomades,
«>t se noui-rissent de la chair ou du lait de

leurs troupeaux.

Les caractf'res j)liysiques de cette race ont

été donnés jjar plusieurs voyageurs qui ont

visité quelques-unes des tribus dont elle

.se com|>ose. Nous citerons entre autres

?.LM. Sali. Buckhardt, Dubois-Aymé, Bel-

zoni et Wilkinson. Quant à leur histoire,

les renseignements qui s'y rapportent et

qui se trouvaient épars dans dillérents ou-
vrages, ont été réunis avec soin par >L Qua-
tremère et par le savant professeur Uiltcr.

Tous les écrivains s'accordent à nous les

représenter comme de beaux hommes ayant

des traits réguliers, des yeux grands et ex-

pressifs, et une taille .svellc et élégante.

Leur teint est d'un brun très-soudjre, ou

.

pour en donner une plus juste idée, il a une
couleur foncée de chocolat. Kelzoni, dans

sa description lies Ababilehs, oit qu'ils ont

jos clicveux très-crépus. « Leur coilfure,

aioute-l-il, est très-curieuse. Ceux dont les

cheveux sont assez longs pour descendre
plus bas que l'oreille les laissent pendre on

mèches droites, terminées chacune par une
boucle. Cette chevelure est imprégnée de
graisse, et si bien bi'ouillée qu'il serait dif-

licile d'y faire pénétrer un peigne; mais ces

hommes se garderaient d'ailleurs d'y tou-

cher, et afln de ne pas déranger leur coif-

fure, ils ont un morceau de bois de la foînio

d'une aiguille d'emballeur, dont ils se ser-

vent pour se gratter la lèic. »

La description la plus complète que nous
ayons des Ababdehs c>t celle qu'a donnée
]NÏ. d'Abbadie. 11 dit que les tribus des envi-

rons de Cosseir ont les cheveux crépus,

Jougs de sept ou huit centimètres. Il remar-
qué que les clieveux des hommes de ces tri-

bus sont arrangés d'une façon toute particu-

lière, ce qui leur donne une étrange appa-

r^'nce. Leurs lèvres ne sont pas épaisses.

« Leur nez est un peu gros dans le bas, et se

rapproche du type cophte; leur teint est

pres(iue noir. »

Les Barabras sont bien connus en Egypte,

où ils arrivent du haut de la vallée du Nii

pour chercher du travail. Ils habilenl la par-

tie de la vallée comprise entre la frontière

sud de l'Egypte et le Sennaar. Ils se donnent
le nom de Barabras : les Arabes les appellent

Nubas. C'est un peuplebien distinct des Ara-

bes et de toules les nalions voisines; il ha-

bite sur les bords du Nil, et, partout où il se

.trouve un sol propice, il plante des dattiers,

établit des norias pour les irrigations, cl

sème du dhourra et diverses plantes légu-

mineuses. Au Cairp, riù il sp ti'nive un

blCTIONNAlRF, Mil Kii

grand nombre d'iniividus oe celte race, ils

sont estiméi pour leur probité.

D'après ce mi'on a pu savoir de leur his-

toire, les Bar9'jri'.s paraissent, ainsi que nous
l'avons déjà dit, être les descenlants de ces

Nobaîes qui, il y a quinze siècles, furent
amenés d'une oasis de l'ouest, par ordre de
Dioclélien, pour habiter la vallée du Nil. Ils

furent un peu plus tard convertis au chris-

tianisme, tel (pi 'il existait dans ces contrées,

mais maintenant ils profc'fenî l'islamisme.

Blumenbach fui vivement frappé de la

ressemblance des Barabras avec les peintu-

res de l'antique Egvpte. Sous le rapport des

caractères physique», ils ont en effet (Quel-

que analogie" avec les Egyptiens: commit
eux, ils ont la peau rougeùtrc, iucHs d'une
feinte beaucoup plus foncée ; chez les uns
et chez les autres la feinte est sujette à va-
rier d'intensité. Brown, auteur liès-exaef,

nous apprend que les habitants de l'île d'E-

léphanline ont la peau noire, tandis cpio

ceux de l'île Aconan, qui est en face, ont la

peau rouge ou les traits ik's Nubiens ou Ba-
rabras. Dans un mémoire sur cette dernière

rare, qui fait partie de la « Description de

l'Ef/ypte, » on parle des Barabras comme
étant d'une couleur acajou foncé. « Ils sa

prévalent de cette nuance, dit i'auleur du
mémoire, pour se ranger ]iarmi les blancs...

Leur peau est d'un tissu extrêmement fin, sa

couleur ne produit pas une couleur désa-

gréable, la nuance rouge qui y est mêlée
leur donne un air de santé et de vie... Chez
(juelques enfants on voit des foufïes de che-

veux noirs mêlées à des foufil^s l)londes. »

Leur nuance de bîond n'est pas d'ailleurs

semblable à celle des Euro/éens, mais res-

semble à la couleur des <^heveux roussis par

le feu. Le docteur Riiopell, qui a donné les

déîails les plus circonstanciés sur ce peuple

cheziequelil afaiînn longséjour, ditqu'une
n observation attentive peut nous faire re-

connaître chez les Barabras la vieille phy-
sionomie nationale de leurs ancêtres, dont

les statues colossales et les bas-reliefs des

feiiqiles et des tombeaux nous offrent la re-

production. )• Le docteur IUipi)ell fait ici

allusion aux sculptures qui ont été trouvées

sur le Nil, au-dessus de l'Egvpte ; mais, bien

qu'elles nous offrent en etïet des traits sem-
bln'iles h ceux des Barabras, elles n'ont

point été faites d'après les ancêtres de ce

peuple, mais d'après des hommes qui appar-

tenaient à l'ancienne race égyptienne. Voici

le |or;rait (lu'en fait Riii)pell : « Un visage

ovale un iieu allongé; un nez aquilin et

d'une Irèj-belle forme, légèrement arrondi

vers le tioul ; des lèvres M'osses sans être

proéminentes; un menton fuyant, une barbe

clairsemée ; des yeux animés, dos cheveux
(rès-frisés sans jamais êlre crépus, un corj's

parfaitement jjroporlionné et en général de

taille movenne, une peau de la couleur du
bronze, tels sont les trails caractéristiques

du Dongolah de race pure. Les mêmes ca-

lactères se retrouvent généra'ement cîiez les

Ababdehs, les Biccharyehs et chez une partie

des habitants de la pi ovince de Sehoiidi : ou
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en retrouve aussi plusicur,

sins. »

Cette race nous [irésente un fait qui, s"il

était bien constaté (et les témoignages iiis-

toriques semljlenl autorisés à le rep^iardcr

comme tel), serait du plus haut intérêt :

c'est lepassage, dans la succession des géné-

rations, du type nègre à un type très-sem-
lilai)lc h celui dos anciens Egyptiens (660).

Les Barajiras se partagent en trois grou-
. . .

pps, dont chacun a son dialecte propre : les puiscj^ne ceux-ci avaient été expulsés pour
Nubas ou Noubas, les Kenouhs et les Don- leur faire place,

golahs; tous habitent la vallée du Nil. Le .Te sais bien que les conclusions qu'on

doit attribuer à l'action de circonstances

extérieures difïérenles de celles auxquelles

la race était soumise dans sa terre natale, et

aussi |ieut-étre à l'influence de la civilisation,

maisipii ne sauraient êtreconsidéréescomnie
le résultat d'un croisement avec une race

étrangère ; les Barabras, en effet, ne con-
tractent point de mariages avec les Arabes,
et ils n'ont pu se mêler non plus avec les

anciens habitants du pays, les Blemmyes,

nom do Nuba n'est |ias celui que ce peujile

se donne à lui-même, et c'est par les Arabes
ipi'il est ainsi apjielé. Au reste les Arabes
font aussi usage de ce nom pour désigner
tous les noirs qui viennent des pays à es-
claves situés au sud du Sennaar (061). On
doitreniar.juer, au reste, que cesnoirsapjiar-
fiennent h des races nègres qui se ra|)pro-

chent réellement un peu par les caractères
physiques des habitants de la vallée du Nil.

Burckhardt en faitla peinture suivante: « Les
Noubas se distinguent des nègres par plu-
sieurs points, et en particulier [)ar la dou-
ceur de leur jieau, qui est trè.s-unie, très-

soujile, tandis que, cîiez le véritable nègre,
lapaumede la main est rude et dure comme du
bois. Leur nez est moins aplati que celui des
nègres; leurs lèvres sont moins éjiaisses et

leurs pommettes moins saillantes. Leurs
cheveux ressemblent généralement à ceux
des Européens, mais ils sont ]ilus gros ef

toujours frisés; quelquefois aussi ils sont
laineux. La couleur de leur peau est moins
obscure que celle des nègres et a une nuance
cuivrée. »

D'autres auteurs s'accordent avec Burck-
hardt dans la description qu'ils font des
nègres du QuamAmil et du Berlat, pays natal
des Noubas. M. Cailliaud dit que leurs che-
veux sont généralement laineux, mais que
souvent aussi ils sont seulement crépus ou
même frisés. Le canton particuliei' d'où sont
sortis les Barabras parait être le Kordofan,
et les nègres Koldagi, comme les ai)pcllcnt
les voyeigcurs, conservent et parlent encore,
à ce qu'il semblerait, un dialecte de la lan-
gue barabra. Leur idiome au moins pré-
sente beaucoup d'affinité avec celui des Ba-
rabras, et dans ce que l'on connaît du voca-
bulaire des deux nations, il y a une grande
partie qui est commune. Il y a donc tout
lieu de croire que l'oasis d'où l'on a fait ve-
nir les Noiiatcs ou Noul^as, au temps de Dio-
clétien, n'était autre que le Kordofan.

Etablis dans la vallée du Nil, où ils n'a-
vaient [)as tardé à se civiliser jusqu'h un
certain jxpinl, les Nubates, ancèlresdes Bara-
bras actuels, ont subi, dans les quinze siè-
cles que l'on com])te depuis l'époque de leur
arrivée en ce pays, des modifications qu'on

((i«i(») MM. Costa?,, Burckai-d, AVadilinglon, {iù\)-

pell, Seclzen, RiUei-, cl d'aulres aulcurs, oui re-

ciieilli l)caiicoup (le reiiseignenients, tanl siu' t'Iiis-

loiro (|iio sur rclliiiogiaphie des Baraluas on Nii-

liifiib.

peut tirer des faits sur lesouels on s'appuie

dans l'ethnologie et dans rliistoirc des races

sont presque toutes fort sujettes h objection,

attendu qu'on n'est jamais sûr d'avoir pris

en considération toutes les données du pro-
blème, et rpi'il est fort possible qu'une de
celles dont on n'a pas eu connaissance ait

exercé sur les résultats dont on s'occupe une
iniluence marquée ; mais, en faisant la part

ti cette cause d'erreur, et en tenant compte
de l'incertitude qui en résulte relativenient

aux résultais de ces sortes de recherches, je

crois que l'on a dans l'histoire des tribus

nubiennes un bon exemple des changements
(jiii peuvent survenir avec le temps dans les

caractères physiques d'une race. S'il est

vrai que les Barabras ou Nubiens du Nil

soient descendus des Nobas Koldagis , il

nous est bien permis de supposer que les

anciens Egyptiens, qui ressemblaient beau-
cou;) aux Barabras tie nos jours, sont descen-

diis'd'unc souche semblabh. Cette supposi-
tion s'accorderait avec beaucoup de faits qui

lenr'.ent è nous faire voir dans les habitants

de l'Egypte ancienne une nation africains

d'origine'. D'un autre côté, il n'y a poin

d'invraiscinblance à admettre la supposition

contraire, savoir, que les Nobas eux-même
seraient descendus d'un peuple semblable
aux Egyptiens : on sait, dans le cas des ani-

maux, que lorsqu'une race longtemps do-
mestique repasse à l'état sauvage, elle re-

prend tous les caractères qu'elle avait avant

d'être devenue l'objet des soins de riiomme,
l'uniformité de ses couleurs, la teinte fon-

cée, la conformation primitive de la tête et

(les membres (T'oy. Variations). Il n'y aurait

donc rien d'im[irobable à ce ([u'une tribu

(|ui aurait offert à une certaine é[)oque le

l\pc baralira ou égyptien ancien se fût par

la suite éloignée de ce type, et, en perdant

au milieu des forêts de l'Afrique centrale ce

(ju'elle avait ou de civilisation, eût acipiis

insensiblement les caractères que nous
voyons aujourd'hui dans les Noubas Kolda-
gis. Ce changement est tout aussi aisé <i con-
cevoir que le changement opposé, de sorte

que l'ion ne nous empêche de considérer ces

Niiubas comme descendants de la souche qui
peupla dans l'origine l'Egypte et la Nubie.

((KJI) Le mol .\ul>a est pour les Aral)CS ce qu"es'

te mol Scliaiitialla pour les Al)yssinicns , un nom
qui, dans chaque nation respcctivonicnl, s"appli(iup

ai!x iiégies en g<'néral.
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De quelques autres peuplades du Kwolla et

du Samhar qui présentent nu type intermé-
diaire. — A Djouddah ou Jeddali, M. d'Ali-

liadie vit un certain nouibre de marcliands
tt lie marins des environs de Souakin, qui
avaient tous un niêiue tyjie de visage, et ce
qu'on jiourrait appeler une ressemblance
nationale des mieux iirononcées. A'oici ce
qu'il dit de leurs caractères physiques :

« Tête d'une moyenne grandeur; les lè-

vres épaisses, la supérieure presque poin-
tue dans le milieu, le nez élevé h la racine
qui est étroite, ensuite abaissé un })eu, puis
renflé vers le milieu, et enfin déprimé vers
le bout qui est rond ; les yeux enfoncés ; la

paupière inférieure en poche, mais très-pe-
lite; la supérieure entièrement cachée sous
le sourcil, quand elle est ouverte; les ]iom-
luettes saillantes et peu éloignées du men-
ton qui est court et retroussé ; les dents très-

belles par le soin qu'ils ont de les brosser
plusieurs fois parjour. Leur front a un léger
creux horizontalau-dessusdes sourcils, puis
est très-renllé dans la partie nommée saga-
cité compai-ative par Spurzheim. Cet auteur
aurait appelé le front des gens de Souakin
large et philosophique; oreille petite, à lobe
non détaché; les joues grasses en haut, mais
élevées autour du menton qui est dégarni de
ciiairs; bras longs; peau bistrée, mais pres-
que noire; cheveux /a(7iea.r et portés comme
chez les Ababdehs, mais formant une per-
ruque encore plus épaisse; sourcils rares;
peau fine et ayant peu de poils; yeux bruns
et enfoncés, cuisses moins grêles que chez
I)eaucoup d'Arabes ; point de mollet, la par-
tie antérieure du tiljia étant aussi saillante
que le derrière de la jambe. »

M. d'Abbadie dépeint encore une autre
race, les habitants de Samhar et les Soinalis,
qui ressemblent, à ce qu'il dit, aux Euro-
]iéens pour la forme du corjis, mais ont le

teint complètement noir, des lèvres épaisses
et des cheveux qui ressemblent à ceux des
Ababdehs. «Leurs cheveux épais naturelle-
ment frisés se projettent derrière la tête en
épaisse perruque comme le chaume d'un
toit. » Quelques-uns des Chohou ont les
yeux gris ou bleus. « Comme chez les Nu-
biens, la peau des Chohou et des Habab est
très-douce, quoique presque noire. « Il pa-
raît, d'après les observations de Burckhardt,
que cette qualité de la [)eau est considérée
comme un caractère jiarticulier de ces noirs
à chevelure laineuse qu'on appelle Nobas,
et sert à lesdislinguerdes véritablesnègres.
Mais parmi les races que l'on considère
comme bien décidément nègres, nous trou-
vons cependant plusieurs des caractères des
Ababdehs, c'est ce cpie prouve la des(Tip-
tion suivante de la race nègre qui habite le

Kwolla, c'est-à-dire le plat pays qui confine
du côté du nord avec l'Abyssinie ; je cite les

propres termes de M. d'Abbadie :

« Ces nègres forment l'une des races in-

termédiaires qui oft'rentla transition du type
européen à celui du noir de Guinée. J'ai

dessiné ainsi leur portrait :

« Oreille en arrière du plan passant par le

milieu de la tête, lèvres épaisses, cheveux
laineux, absolument comme chez les Cho-
hou ou Habab; racine du nez sensiblement
plus aplatie, mais beaucoup moins cjne dans
le nègre de l'occident, nez court et légère-
ment aquilin et s'approcliant du camus;
menton fuyant un peu en arrière; visage
paraissant peu intelligent, mais bien au-
dessus de celu-i des nègres en général. Leur
langue s'appelle napat, et l'on dit qu'ils ont
plusieurs grandes villes. »

NUBILITÉ, a-telle lieu au même âge chez
les divers peuples. Voi/. Races humaines.
NUTRITION. - Cette fonction est la plus

importante de l'organisme. Ce serait en vain
que la digestion aurait prcjiaré un fluide

nourricier, que l'absorption l'aurait trans-
porté dans l'appareil pulmonaire, que cet

appareil l'aurait modifié convenablement, et

c[ue le cœur et les artères l'auraient distri-

bué à tous les organes , si ceux-ci n'avaient
la faculté de s'en naurrir.

Nul doute que nos éléments constitutifs se

renouvellent sans cesse ; les os des animaux
que la racine de garance mêlée à leurs ali-

ments a teints en rouge , reprennent peu à
peu , après la cessation du mélange , leur
primitive couleur. Il y a donc ici soustrac-

tion , élimination de molécules artificielle-

ment colorées, et, par conséquent, décompo-
sition évidente d'un tissu ; ce qui démontre
celle de tout le reste de l'organisme. On sait

d'ailleurs ([ue l'abstinence diminue le volume
de nos organes , ce qui provient incontesta-

blement de ce que les vitles qu'y déterminent
continuellement les absorbants ne sont pas-

proportionnellement remplis. Ainsi donc

,

nos éléments matériels , sans cesse expulsés

au dehors, sont sans cesse remplacés par de
nouvelles molécules organiques, de telle

sorte que l'on peut dire qu'après un certain

temps, dont on ne peut fixer la durée, à

cause des variations qu'éprouvent les innom-
brables circonstances qui activent ou ralen-

tissent nos mouvements vitaux, notre organi-
sationse trouve entièrement renouvelée (G62).

Mais pour que ce renouvellement ait lieu,

il faut que nos organes s'assimilent les maté-
riaux que la circulation leur fimrnit, et

qu'ils réparent ainsi leurs pertes continuelles.

Cet actepar lequel toutes nos parties éla-

borent les (éléments nutritifs que les capillai-

res qui les traversent viennent y dé[>oser,

cette fonction dans laquelle ils se les appro-
prient , les convertissent en loir propre
substance , est u!i des plus mystérieux phé-
nomènes de notre organisation.

Les ramifications artérielles qui se distri-

buent dans tous nos tissus , qui s'y anasto-

(662) « Si les substances colorées que l'on intro-

duit dans le tissu lie la pi^au au moyen îles pi()rtrfs

ne disparaissent jamais, c'est que, par leur natui-4',

elles ne sont point susceptibles d'élre absorbées; cl

si les taches congéni.iles persistent toute la vie, c'est

que la nutrition vicieuse qui les a pioduiles ne c<;»sc

point de s'exercer. > (Ukheranp.)
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liiosent, qui s'y subdivisent à l'infini, lais-

sent échapper des p'ores dont ils sont criblés

le sang dont les globules colorés sont plus

ou moins sensibles, selon que les capillaires

qui le renferment ont jilus ou moins de
volume et en contiennent, ])ar conséquent

,

une pjus ou moins grande quantité ; ce qui
détermine la couleur plus ou uîoins rou^e
de nos organes (003).

Mais par quel mécanisme ces pores exba-
lent-ils dans chacun d'c\}\ les éléments
matériels qui leur conviennent? Par quelles
affinités vitales, comment les organes'înodi-
liont-ils eux-mêmes ces éléments, de manière
h leur imprimer leur propre nature , à les

convertir en leur tissu? Est-ce l'influence
nerveuse qui préside à cette modification
importante ? Un membre paralysé, et qui ne
transmet [ilus à l'âme les imjiressions exté-
rieures qu'il reçoit, s'atrophie. Sans doute ,

ce phénomène est en grande partie produit
par l'inaction des muscles ; mais enfin cette

inaction n'est-elle pas l'effet direct de l'ab-

sence de l'afflux nerveux dans leurs fibres?
Et n'est-ce pas cet afflux qui est le princiiie

de leur vitalité ? Qui ne sait , d'ailleurs , le

rôle essentiel que joue l'électricité dans les

combinaisons réciproques des substances
inorganiques ? Pourquoi la puissance ner-
veuse, qui a tant île rapport avec elle, n'agi-

rait-elle point dans celles qui se passent
dans nos tissus ?

Quoi c[u'il en soit, il demeure évident,
jiuisque les veines qui s'abouchent directe-
ment avec les capillaires artériels n'en reçoi-

vent plus qu'un sang altéré
, que ce fluide a

été dépouillé dans ces derniers vaisseaux de
ses principes alimentaires ; et comme clia-

(jue organe diffère des autres par la nature
de son tissu, il faut nécessairement admettre
que les capillaires artériels versent da'is

chacun d'eux les éléments constitutifs qui
leur conviennent.

Ces vaisseaux ont donc dans diacune do
nos parties des ])ropriétés particulières, et la

faculté de tlécomposer le fluide sanguui par

des modes d'action en rapport avec la nature

diverse de nos tissus. Ainsi , ceux des mus-
cles ne sont pas les mêmes (pie ceux des os,

ceux du foie diffèrent essciilicllcinent de

ceux de la rate, etc. ; et noire orj,anisfition .

considérée sous ce rapport, offre un ensem-
ble d'organes à chacun desquels correspon-

dent des capillaires d'un mode d'action par-

ticulier.

D'un autre côté, ces mêmes organes , qui

ont reçu dans leur tissu les éléments de leur

nutrition , sont aussi doués de la faculté do

les mo(iifier, de les convertir en leur propre

substance , et c'est par cette translormation

merveilleuse qu'ils opèrent leur nutrition.

Mais ce qui est non moins admirable , c'est,

que cette tralismulation embrasse, non-seu-

lemenl la structure, la consistance, la cou-

leur, etc., des organes, mais encore jusqu'à

leur forme et à leurs dimensions 1 Quelle

est donc cetle puissance inconnue qui trace

les lignes de leur surface , et qui met des

bornes à leur accroissement ? Qui a établi

en nous ces lois immuables qui dirigent

ainsi notre substance matérielle et qui se

transmettent de race en race par la généra-

tion ? En un mot, qui a circonscrit la matière

nutritive dans des limites qu'elle ne peut

franchir, si ce n'est l'Être tout-puissant, éga-

lement grand dans toutes ses œuvres, qui a

dit à la mer, au commencement des choses :

Là viendront se briser tes flots (OCi).

Ainsi donc le sang transporté par les artè-

res dans chacune de n(js parties s'ydépouilliî

lie tous ses i)rincipcs nutritifs, et arrive aux
capillaires veineux qui s'abouchent avec les

artériels , ayant perdu sa couleur rutilante,

une partie de son calorique, et tous les prin-

cipes qui le rendaient iiro|;re à l'entretien

de l'organisation. Les veines alors l'absor-

bent et le transportent de nouveau dans le

système pulmonaire pour lui faire recouvrer

toutes les propriétés qu'il a perdues ; et c'est

ainsi que le fluide nourricier, dont le poids

est évalué h. envinm trente livres, sans cesse

formé, absoi'bé, modifié, distribué, entre-

(GG3) « Dans les muscles, par exemple, les capil-

laires sont plus développés, tes globules rouges plus

rapprocliés, pins nombreux que dans les figanieiils,

les os, tes cartilages et tous les tissus qu'on appelle

blancs, et qui n'ont cette couleur que parce que ces

globules y sont rarement disséminés, disposés piur
ainsi dire un à un,*à cause de la petitesse du calibre

de leurs capillaires. » (fluiiERANn.)

(604) Il est évident que la matière ne peut s'orga-
niser elle-même; car, pour que son organisation fût

son propre ouvrage, il fauilrait ou que le basard y
|)résidàl, ou que chacun de nos éléments organiques
fut doué d'intelligence , connût les fonctions qu'il

aura à remplir, et se rangeât de lui-même à la place
qu'il doit occuper dans le système de nos appa-
reils.

Mais, en premier lieu, le hasard n'est qu'un vain
mot, qui ne fait qu'exprimer l'ignorance où nous
sommes des rapports de certains événements ou de
certains phénomènes avec les causes qui les pro-
duisent. Et d'ailleurs, qui pourrait admet'ie le ha-
sard, chose si inconstante et si variable, dans la

production si constante et si régulière de notre or-
ganisation?

En second lieu, comment une matière d'al.nrd

biule it non oi-janisée pourrait-elle compieuih.!

roiL;anis:ilioii ([u'elle doit former, et se mouvoir en-

snilc d'flle-niéine pour exécuter le plan qu'elle au-

rait conçu, elle qui est inintelligente, inerte, et qui

ne se meut jamais sponlanement ? Ou bien , c m-
ment celte même malière pounait-elle, de son pro-

pre mouvement, exécuter ce plan sans le cimipicn -

dre? Car, il n'y a point de milieu, ou il faut admet-

tre que les aliments dont nous nous nourrissons,

que l'air que nous respirons sont doués d'intelli-

gence et comprennent toute notre structure, ce que

sans doute on rougirait de supposer; ou bien que,

sans intelligence, ils forment spontanément notre

admirable organisation, ce qu'on n'aurait pas moins

honte d'admettre.
' On est donc forcé de conclure que le développe-

ment et l'entretien de notre organisme sont déter-

minés par les lois d'une puissance intelligente, cl

qui dispose nos éléments matériels selon le plan

conçu par sa sagesse impénétrable. Et celle puis-

sance, qui pourrait la mcconnaitre? Qui pounail no

pas s'écrier : Hic digi'.us Dci '.'
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tient contiiiuelk'iucnt toutes les parties do
notre organisme, cju'il pai-oourl clans finter-

valle de sept k quinze minutes.
Cet entretien qui n'a point de rclAitlie

,

cette nutrition qui ne doit finir qu'avec la

vie, offre, connue toutes les autres fonctions,
des variétés remarquables selon les âges, les

sexes, les imlividus, les professions, les cli-

mats, les saisons.

Dans l'enfant, elle est d'autant plus active

qu'il se rapjiroche davantage de l'époque de
sa naissance ; ce que témoigne assez le

rhylhme, si je puis ainsi parler, du dévelop-
pement de l'organisme, dont l'accroissement
se montre d'autant plus rapide , que l'on li;

considère h une épot[ue plus éloignée de la

puberté (GOo).

Mais , à celle périoJe de la vJp, des nutri-
tions particulières apparaissent; ce sont
celles des parties qui alors ont des fonc-
tions à remplir, tels que le système pileux
et l'appareil de la fonction génératrice. En
même temps , le corj)s conliiiue de s'ac-
croître dans toutes ses dimensions, d'une
manière de plus en plus lenle , ipieljuclbis
pourtant avec une très-grautle rapidité , et

cet accroissement ne s'arrôle que lorsque la

matière orgaiiii|iK' a atteint lés limites que
lui a livées VlnleUigcnce sitpréiae, et qu'il

n'est i)as en son jKiuvoir de du.iasser.
Ces limites, qui sont en h^riaonie avec r-e

qui nous entoure, qui forment un des granJ;
mystères de la création , étaient essentielle:;

k notre existence; comaient, eneireî,aurion-
nous pu èlre , tout étant limité autour de
nous , si notre accroissement n'avait point
eu de bornes ?

Dès que nos organos ont acquis le déve-
loppement qui leur a été prescrit, la nutii-
lion devient stationnaire. A la virilité, elle

s'elfectue dans le sens de la largeur du corps,
en développant le tissu cellulaire graisseux
sous-cutané et abdominal. Dans la vieillesse,
elle languit dans tous les organes ,

qui per-
dent alors de leurs dimensions, connue on
le voit surtout dans les systèmes cutané,
celluleux et nnisculaire. Enlin elle est pres-
que nulle dans la caducité, où toutes les
fonctions vont bientôt s'anéantir.
La nutrition générale oM moins étendue,

moins active, a moins de rapidité chez la

femme que chez l'homme. Faite jiour plaire
et non pour commander, sa stature e^t moins
haute ; une taille élevée n'aurait point été
en harmonie avec ses destinées, et l'on sait

quel contraste choquant elle proJuit chez
celles qui la présentent. Pins sédentaire,
exerçant des mouvements moins intenses et

(C6."i) Il est (ii_i;iii' (le ri'inanpie (pio le systi'iii? ;ir-

«jrii'l se trouve l'ii li.iiiiKinii' avec (^l'ilf aciivili' ilc la

t'imclion iiiiliil'vc, Mu rll •(, li-s parois ilii ccriir cl
vli's arléivs oui |iro|)()ilioiiiicll,Miii'iit plus de coii-

sislance et d'épaisseur daus l'citlance (lu.' (!a./s

l'adiiltc.

(lilili) Puiscpie l(> (lévcloppemcnl dos organes dé
p'iid do celui du svslèmi' artériel (Siati\i s, t»«(()/H(e
cmnpuri'i' tin cerveau, t. 1", |). TiliS) , il esl oviileut
cj'ip leurs formes. leiu'S dimensions, lonis silualio:i.i

ri-'spcclives, leurs rajiieirls nie.lueU sont siilio doii-

inoins soutenus, ses perles organiques soni
moins considérables, et nécessitent par con-
séqueuî miiins de réparation. Elle diffère

encore do l'homme par des inilrilions par-

tielles q\ii lui sont propres. Dans celui-ci, à

la puberté, c'est rap[)areil vocal et lesystème
musculaire qui prennent de l'étendue ; dans
la femme , ce sont le tissu cellulaire sous-
cutané , destiné à arrondir les formes, et les

glandes mammaires , liées à la génération ,

qui, cl cet Age, acquièrent de la pré^lominance.
l^lais les variétés des nniritions indivi-

du(i!les ne sont pas moins admirables que
celles que nous venons d'exposer. Toujours
sulxu'données au développement et au nom-
l)re des vaisseaux artériels qui se distribuent

aux organes, et se trouvant dans une parfaite

harmonie avec la vie en société, elles déter-
minent, par leurs limites variées, les statures

diverses, les dimensions, les formes particu-

lières, soit générales, soit partielles, les traits

jihysionomiques individuels , et donnent
ainsi aux membres du corps social des
moyens assurés de se reconnaître, comme
oilos sont la source, (Inns Idnioiir du sexe,

de la diversité des penchants (GtiC).

C'eit en les consitléi'ant sous ces beaux
!a< iiorls (jue l'on s'écriera avec le Psalmisle :

Seigneur! Seifpieur! ma substance vous était

coHUue lors(/uclle a été conçue dans le secret,

lorsqu'elle était encore dans les entrailles de,

la terre. Vous m'avez vu quand mes membres
n'étaient qu'une masse informe; et avant
qu'ils fifsent, ils étaient écrits dans votre
livre (0':)7) avec l'objet (pie chacun d'eux de-
vait iemplir.
La riî.'iiiité de la nutrition générale varie,

dans les professions, selon l'intensité des
mouvements locomoteurs qu'elles nécessi-
tent. Ces mouvements, en etl'el, délermineiil
une dé|)erdiiion de subslan.'o organi(]ue
d'autant ]ilus considérable, et par conséquent
une réparation d'autant plus prompte, qu'ils

sont eux-mêmes ])lus énergiques, plus sou-
tenus ou plus fréquemment répétés. De plus
l'irniHilsion qu'ils imiiriment à tous les or-
ganes les excite, renti leurs actions vitale?

j.lus vives, et favorise ainsi leur nutrition.

Cela est évident, surtout pour le système
musculaire, que l'exercice développe singu-
lièrement, commt! on le voit chez les forts

de la halle pour les muscles du dos et des
épaules, chez les boulangers iwur ceux des
membres thoraci([ues, et chez' les danseurs
])oiir ceux des abdominaux. C'est sur cette

observation que repose l'art de la gymnas-
li(]ue. Les professions influent encore sur la

nutrition par les matières qu'elles fournis-

nés à ces mémos olijols oonsidérés dans les rapi!'

laires ; d'où il suit que ce sont les capillaires eux-
mêmes (|iii di'IerniinciU les états orp;ani((uos divers,

cl (pie c'est par les limites de ces vaisseaux que se
trouvent représeriloes la surface de toutes nos par-
lies on les lignes (pii en terminent la substance.

Mais (pielle est la (laissance qui borne ainsi de
mille manières les extrémités des capillaires arté-

riels, et avec un mole toujours réj^ulier dans les di-

vers oriiancs, si ce n'csl celle qui a tout créé'?

(til)7) l'sul. cwwiii.
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sent aux absorptions cutaiiôe et pulmonaire.

Ainsi les boucliers, qui vivent coHlinuelle-

uu'nl dans une almospbère surchargée d"é-

nuuiaiioiis animales, offrent en général uu
embouiioinl considéraJjle et une grande fraî-

cl.ieur.

. Les climats et les saisons modifient aussi

la t'oncfion nutritive. Elle est i)lus énergique
dans les régions froides que dans les climats

équatoriaux, en hiver qu'en été; d"a.bor;i

parce (pie l'air, qui y est plus dense, qui ren-

ferme plus d'oxj'gène sous un même volume,
rend le sang plus excitant; et eriôuite pare
(jue les déperditions cutanées y étant moins
considéraliles et la digestion y ayant phis

d'activité, Ijeaucouj» ])lus d'éléments raalé-

liels sont employés, dans un ti'uijis donné,
à la nutrition des organes. Aussi, en général,

esl-on plus dispos et mieux [lorlant en hiver

({u'en été. C'est ce qui fait encore que l'orga-

uisnie est jilus développé chez les habitants
des montagnes, où l'air est froid et pur, que
chez ceux des jilaines, et i[ue les jwujjles du
Nord l'emportent par la hsuteur de la sta-

ture sur ceux qui haldlejit les jiays chauds.
Jlais il laut remarquer à cet égard que lors-

(]ue le cliuiat est trop rigoureux, le uévelop-
liement des organes n'a plus la même éten-

due, les hommes se montrent rabougris,

coinme les végétaux au milieu descjuels ils

vivent, et semblent ne point appartenir à
l'espèce par les dimensions de leur corns.

(]ela est manifeste dans les Lapons, les Ls-
quimaux et les Samoièdes.

Les aliments, comme les climats et les sai-

sons, inodiOentla nutrition des organes. Une
nourriture abonilanle, succulente, saluiire,

donne à l'action réparatrice une intensité

remarquable; et ]ieut-ètre cliez les peuples
du Nord, qui se nourrissent presque exclu-
sivement de substances animales, cette cause
tonlriliue-t-elle autant que le climat au dé-
veloppement organi(]ue qui les caractérise.

Mais la nutrition n'est pas seulement sou-
mise à l'inlluence des causes que nous ve-
nons d'énimiérer; les autres fonctions orga-
niques agissent encore sur elle et la modi-
fient d'une manière i)lus ou moins parfaite.

Aijisi la réaction de l'encéphale sur le reste

de rorganisalioii dans les affections morales,
vives ou profondes, l'altère singulièrement;
on sait combien les passions amaigrissent,
soit (pi'elles agissent en troublant la fonction
digestive, soit qu'elles portent (Jirectement

H-ur inlluence sur tous les organes i)ar l'in-

lermé liaire du sysièmenei-veux. La locomo-
tion agit sur la fonction nutritive en exci-

tant toutes nos parties jiar les iuqiulsions

([u'elle leur communique, et en activant I;i

circulation dans leur tissu (()()8). Le sommeil
n'iulluc (|u'indiiectement sur elle; le repos

M'! lareils sensitifs et loc-omoliairs (uii le

constitue favorise la concentration des forces

vitales sur les viscères gastriques, et con-

court ainsi h la perfection de l'élaboration

(jos aliments. L'influence de la fonction di-

gesiive est évidente; jilus elle est parfaite,

plus la pro|)rié(é nutritive de son produit,

est prononcée; on connait la maigreur qui
survient à la suite de digestions pénibles
]ilus ou moins longtemps jinilongées, et par
le seul effet d'aliments mal élaborés. La
fonction absorliante influe sur la nutrition

})ar sa rapidité ou sa lenteur : rapide, elle

fournit dans un temps donné plus de malé-
riaux îi l'appareil pulmonaire, et par suite à
tous nos tissus ; lente, elle jiroduit un eir;:'t

contraire. La respiration anime ou affaiblit

la fonction nulrilive, selon qu'elle s'exerce

d'une manière |ilus ou moins com|)lèlc. Lors-

([ue le fluide tprelle modifie y .-icquicrt toutes

les conditions qu'il doit \:n^-.v ici, la nutri-

tion est très-active ; elle Liii.uii, au ron-
traire, lorsque les organes ne reçoivent qu'un
sang à demi oxygéné, et cjui n'a pas été en-
tièrement débarrassé des principes hétéro-

gènes qu'il renferme. Enîin la circulation,

lorsqu'elle est vive, légulière, que les con-
tractions du cœur sont fréi|uentes, fortes,

que celles des ar;ères sont énergi(iues, la

rend rapide, parce qu'il en résulte une dis-

tribution abondante du fluide nourricier.

Elle la i'akntit, au contraire, lorsque les

mouvements du cœur et des artères sont
lentJ, faibles, peu développés.

Mais si la nutrition est modifiée par les

fondions organiques, elle influe à son tour
sur chacune d'elles, puisfpi'elle en est le

princi[ial ai)))ui. La locomotion est d'autant

l)lus énergique que les muscles s'assimilent

plus d'éléments nutritifs; la digestion, l'ab-

sorption, la respiration, la circulation sont

d'autant |ilus actives que les tissus des or-

ganes qui les exercent reçoivent une plus

Ijrompte et plus complète réiiaration. En un
mot, toutes les actions vitales se trouvent
inuuédiatement sous l'influence de la fonc-

tion nutritive, qui les rend d'autant plusin-
tenscs qu'elle jouit elle-même de plus d'ac-

tivité. — V''!/- l'inlrodaction.

OBJECTIONS contre le nominalisme, ré-
futation. Yoi/. Langage.
OEIL HUMAIN. — L'œil est le premier

organe des sens qui api)a:-aisse dans la tète

du fiEtus, et lœiJ est le jiùle principal du

(GG8) C'est pour iiioltrc on jeu ccUc iiithiencc si

iiwpss.'jirt' à son (lévcloiipi-mcnt, que Cenfanl a éié

4'jué iVuiie inofiililé iiinh.culuiie si .ictivi', it ii la-

cerveau, comme lo cerveau est lui-même le
pùlo sujiérieur du foyer de l'organisme.
L'omI est en rapiiort direct avec la lumière,
l'objet le plus général du monde jihysique ;

c'est |iar lui ([u'eUe est reçue, perçue et

quelle il es( si ilaiifïrrciix de s'opposer; on sali, en
etifel, combien une v.e liop soilenlaiie lui est nui-

sible.
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transmise au cerveau. Or, si i'orjçane de a
lumière est formé dans l'homme'par la na-
ture ava-nt tout autre organe l'e perception
externe, c'est que le besoin de la lumière
est le premier besoin de l'homme ; c'et.r que
la lumière est son premier ol>iet, son élé-
ment primitif. L'organe qui 1 aperçoit est
donc aussi le plus noble des organes et la
condition première pour subjCctiver l'objec-
tif, particulariser le général.

Plusieurs choses sont à considérer pour
expliquer le fait si remarquable de la vision

;

d'abord la lumière, puis l'objet qui l'envoie,
l'oî-gane qui la reçoit, et le sens qui la rier-
çoit.

Il n'y a point de vision sans lumière, et à
proprement dire la lumière seule est l'ob-
jet direct de la vue. Ce n'est point le mo-
ment d'exposer de hautes considérations sur
sa nature ; nous la iirenons ici comme un
fait, et nous constatons les lois qu'elle suit
dans ses rapports avei; les corps ; car nous
ne pouvons comprendre l'appareil de la fonc-
tion de la vision que par la connaissance
préalable de ces lois. C'est un fait constant
que notre atmosphère est remplie de lu-
mière comme d'air. Môme pendant la nuit
la plus obscure, il y a encore des ravons
diffus, puisque certains animaux y voient.
Ce qui est encore évident, c'est qu'il y a des
corps, comme le soleil et les corps en igiii-
tion, qui rayonnent une lumière propre,
tandis que lès aulres ne font que répercuter
celle qui tombe sur leur siirfece. Quant à la
manière dont se produit la lumière, lesdeu*
opinions qui partagent les savants, celle de
Descartes et celle de Newton, nous paraissent
très-conciliables. Il y a une lumière géné-
rale répandue dans notre monde, dont le
soleil est la source, et qui par scè mouve-
ments, ses vibrations et les modifications
qu'elle subit, produit les phénomènes visi-
bles ; mais il y a aussi des lumières particu-
lières, rayonnées par différents corps et qui
se mêlent au fluide général, se combinent
avec lui et lui impriment des modifications,
comme nous voyons cliaque corps se faire
par ses émanations sa propre atmosphère
tlahs l'atmosphère commune, ou encore cha-
que être vivant avoir sa vie privée au mi-
k'eu de la vie générale du monde où il est
placé.

Quoi qu il en soit, dans l'un et l'autre sys-
tème les lois générales de la lumière sont
les mômes, et ainsi nous remarquons :

1° Que la lumière marche toujours en li-

gne droite, ce qui fait le rayon lumineux ;

que cette ligne se forme des' particules lan-
cées par un corps rayonnant, ou seulement
des molécules du (luiile général mis en ébran-
lement par les vibrations des corps éclairés,
comme l'air i)ar les corps sonores.

2° Tout rayon de lumière forine par si^n

développement un cône lumineux dont le

sommet est le |)oint d'oii part la lumière et
dont les côtés se prolongent en divergeant
dans l'espace. C'est une conséquence de la pro-
priété du rayonnement, qui tenl toujours
il f'jrmer une sphère, s'il ne rencontre point

d'obstacles. Oi' une sphère se décompose en
une multitude de cônes, dont tous les som-
mets sont au centre et toutes les bases à la

circonférence.
3° Le rayon qui tombe perpendiculaire-

ment sur un plan !e traverse directement
sans subir aucune modification.

4° S'il tombe oblii^uemeni, il est diverse-
ment modifié, suivant la nature du corps. Si

le corps est Oj'aque, le rayon est rétlécni ou
répercuté par la surface du corys sous un an-
gle égal et opposé à celui d'incidence. Si le

corps est tranr,-)arenl, le rayon y pénètre, et

si la densité du milieu où il entre est diffé-

rente de celle du milieu qu'il quitte, il est

réfracté, s'écartant de la perpendiculaire au
lilan, quand le nouveau milieu est moins
dense, s'en rapprochant quand il l'est da-
vantage.

5° Le résultat de la réfraction du rayon est

la division de la lumière en sept rayons co-

lorés, dont chacun a un différent degré de
r.frangibilité, ce qui donne le spectre so-

laire. C'e>t par le prisme que cette décom-
position de la lumière s'opère le mieux.

Ceci posé, voyez comment les corps de-
viennent visibles

Les corps qui n'émettent point de lumière
ne sont vus que par celle qu'ils réfléchis-

sent ; mais ils la rétléchissent diversement
en raison de leur constitution, laquelle a

plus d'analogie avec certains éléments de la

lumière qu'ils absorbent qu'avec les autres

qu'ils renvoient, en sorte qu'ils nous appa-
raissent sous la couleur des rayons réper-
cutés. Si tous les rayons sont rétlécliis, le

corps paiafi blanc ; car le blanc est la réunion
de toutes les couleurs ; si tous ou presque
tous sont alisorbés, il paraît noir, le noir

étant l'absence des couleurs, il se l'ait donc
<i la surface du corps, en raison de leur na-
ture, de leurs propriétés, de leur position

vi-.-à-vis de la lumière et de leur affinité avec

ses éléments, une espèce d'action et de réac-

tion moléculaire, qui produit les apparences
si variées et si changeantes sous lesquelles

les corps se montrent à nos yeux. Les cou-
leurs que nous voyons ne sont donc point

dans les objets ; toute couleur est dans la

lumière, intermédiaire nécessaire entre l'ob-

jet et l'œil ; mais il y a dans l'objet une cer-

taine qualité qui le rend apte à absorber ou
à répercuter telle partie de la lumière, ce

qui implique que par la réilexion la lumière
est décomposée jus<iu'à un certain point

comme dans la réfraction.

Cette lumière réllécliic, partant de tous les

points de la surface de l'objet en forme de

cônes, vient tomber sur la jiartie antérieure

de l'œil, y jiénètre et nous fait voir l'objet.

Suivons-Ja dans l'intérieur de l'organe, et

])Our apprécier la manière dont elle s'y com-
porte, examinons d'abord l'appareil ocu-

laire.

Lœil, vu îi nu et hors de son orbite, a une
forme h peu près spiiérique. A sa jiarlie pos-

térieure on aperçoit le nerf opti(iue dont le

globe de l'ieil parait être réjiauouisscment.

Les deux nerfs outiiiues sortent de la base
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du cerveau, clcvaat le pont ùc Varolle? cl

s'entrecroisent en se renilant à chaciue or-

bitp. A la partie antérieure est une nietii-

brane transparente qui représente à peu

près un segment de sphère d'un diamètre

plus petit que la partie enfoncée dans l'or-

bite; ce qui la rend plus saillante, et par là

plus propre à recevoir les rayons (pu arri-

vent de côté : on l'appelle la ronu'c iranspu-

rente. L'autre membrane qui enveloppe le

reste do l'iell, opaque et fortement consis-

tante, se nomme la sclérotique ou cornée opa-

que. L'une et l'autre sont des prolongements
de la dure-mère, l'enveloppe la plus exté-

rieure du cerveau et du nerf optique.

La seconde tunique du nerf opti(iue, qu'on
appelle la pie-mère, donne naissance à la

clioroide. Celle-ci s'applique immédiatement
sur la sclérotique dans l'intérieur et au fon i

de l'œil ; elle est remplie de vaisseaux et de
filets nerveux, et toute imprégnée d'un en-

duit noirâtre qui ne s'enlève point par le

lavage. Vers l'endroit oii la cornée transpa-

rente s'unit à la sclérotique, la choroïde se

détache en avant et forme cette membrane
colorée qu'on appelle Viris.

L'iris, percé dans son milieu par une ou-
verture ronde qui est la prunelle, est coui-

)iosé de fibres circulaires et de fibres rayon-
nées qui servent à rétrécir ou à dilater l'ou-

verture de la prunelle ou la pupille, poiT
admettre plus ou moinsde rayons lumineut.
Les rayons c[ui no passent point iiar la ]iru-

nellc sont réfléchis par l'iris et c'est ce (]ni

fait la couleur des yeux.
L'iris sépare presque verticalement l'es-

pace compris enti'c la cornée lranspart*nte et

le fond do l'œil. Derrière sa partie i)osté-

lieure se trouve le cristallin qui est comme
chalonné d'ans la couronne ciliaire, et qui
est cej)endant séparé de l'iris par l'humeur
aqueuse, laquelle rem])lit tout l'espace en-
tre la cornée et le cristallin.

Le cristallin est un corps transparent, so-
lide, lenticulaire, et plus convexe ve"s le

fond de l'œ'il que par devant.
Derrière le cristallin jusqu'au fond de l'œil

se trouve Vhumeur vitrée, qui e;nbrasse ûc
tous côtés le cristallin. Cette humeur, qui a

la consistance et la transparence d'une ge-
lée blanche et limpide, ett enveloppée dans
les replis d'une membrane trèî-lme Elle
s'applique immédiatement suv la réfine, qui
es.tl éjttinœjissemenUle la substance médul-
laire du nerf optiifuo, et la rétine, mem-
brane blancliAtre et très-mince, s'étend sur
la choroïde dont l'enduit noirâtre fait h son
«^gard la fonction de la feuille d'étain der-
rière le miroir.

Suivons maintenant la marche d'un rayon
de lumière, réfléchi par un objet à travers
les parties que nous venons de décrire. Nous
ne considérons au'un rayon pour plus de
simplicité.

Le rayon A, parti de la pointe de la flèche

A B, ariive sous forme de cône et oblique-
ment sur la cornée transparente. Il la tra-

verse, et, comme elle est plus dense que
l'air ambiant, il subit une première réfrac-

lion qui le rapproche de la perpendiculaire
à son point d'immergence, ce qui brise sa
direction. De là il passe dans l'humeur
ai{ueuse, moins dense que la cornée et ainsi
moins réfringente, et alors il s'éloigne quel-
que peu de la perjiendiculaire en marcliant
vers le cristallin. Il arrive à la surface du
cristallin après avoir |)assé par le trou de la

pupille. Là il rencontre un milieu toujours
plus dense, à mesure qu'il avance vers la

partie centrale, et par conséquent il se rap-
[iroche de la perpendiculaire à la surface an-
térieure du cristallin qui est convexe ; la-

quelle perjiendiculaire est le rayon de la

sphère dont la convexité du cristallin est le

segment. Passant ensuite dans l'humeur vi-
trée moins dense que le cristallin, il s'éloi-

gne de la perjicudiculairo, laquelle dans ce
cas est le rayon mèiiie de la s|ilière dont la

suî'face concave de celle humeur est le seg-
ment. S écartant do la perpendiculaire, les
deux, côtés (lu cône convergent de plus en
plus dans leur trajet à travers l'humeur vi-
trée, et se rencontrant enfin sur un point de
la rétine, ils y déposent un point lumineux,
correspondant au point de l'objet éclairé
dont ils sont partis. Or tous les points de la

surface de l'objet envoyant à la rétine, jiar

nn rayonnement semblable, leur représen-
tant sur un point de ce miroir, il s'y torme
une image de l'objet, et cette image est ren-
vcj»sée à cause de l'entrio-croisement des
rayons à travers la pupille et le cristallin.

Pour que l'image se forme nette et distincte
sur la rétine, il doit exister une certaine
proportion entre les rayons de lumière qui
arrivent à l'œil, la manière dont il les reçoit
et les ditférentes parties que les rayons
traversent et où ils sont réfractés. Ainsi

,

par exemple :

1° Si l'objet est trop près, les rayons
lumineux (jui parlent des points extrêmes
de la surface, arrivant sous un angle trop
grand, n'entreront pas par la pupille, et
l'image sera confuse. Ou encore si la cornée
est trop convexe ou le cristallin trop dense,
les rayons, trop fortement réfractés, s'ap-
procheront plutôt de la perpendiculaire, et

ainsi se réuniront en avant de la rétine,
dans l'humeur vitrée, et l'image ne se for-
mera pas. C'est le cas des myopes. On jieut

y obvier en pla«nit devant Fusil un verre
légèrement concave, qui corrige l'excès de
réfringence et pous^so les rayons juscfu'à la

rétine.
2° Si l'objet est Srop éloigné, les rayons

du cône deviennent jiresque parallèles, et

alors étant tiès-faiblement réfractés, ils vont
converger au-delà de la rétine, ce qui arrive
aussi quand, par l'aplatissemenldelacornéc
transpirento, par le dessèchement des hu-
meurs , par la diminution de ia densité du
cristallin, le pouvoir réfringent s'alfaiblit.

C'est le cas do la presbytie, mllvnnlii iom-
niune chez les vieillards et à laquelle on
remédie jjar un verre légèrement f.onvexc
placé devant l'œil, et (jui, en augmentant la

réfraction des rayons lumineux/les ramène
sur la rétine.
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3' Le cristallin, avous-uous dit, a la forme
îcntiiuilairo. Or, quand des rayons lumineux
traversent une lentille artificielle par tous

les points de la surface, comme ils ai-rivent

sous des an.;les dilTérents, 3a lifjno courbe de

la surface convexe se décomposant en une
multitude de petites droites, toutes en posi-

tion diverse, il en résulte que la perpendi-

culaire est diverse pour c!ia;'unc , d"où pro-

vient lUie grande diversité de réfraction

poui' chaque rayon , et par conséquent des

apparences confuses au lieu d'une image
distincte. C'est ce qu'on appsUcVaberralion
de sphéricité. Mais dans notre œil il n'y a

rien de pareil; les images au contraire s'y

peignent très-nettement, et nous distinguons
clairement les objets. Cet avantage est dû h

la pupille, qui ne laisse arriver au cristallin

qu'une .somme de rayons égale au diamètre
de son ouverture; ce qui diminue de l)eau-

coup l'eii'et de la courbure du cristallin, en
sorte que la diversi'té de réfraction devient
presque nulle ou au moins insensible. Ce
procédé de la nature, pour détruire l'aber-

ration de sphéricité, a été imité avec succès

dans la fabrication des lunettes, qui ont été

munies d'une pupille artilicieile.

.Les différents milieux réfringents qui

..sont dans l'œil sont admirablement combi-
nés pour la fin de,cet organe, la vision nette

et distincte. Au premier abord , l'appareil

paraît très-compliqué; il semble qu'on au-
rait pu obtenir le même résultat plus sim-
{jlement, avec le seul cristallin, par exemple.
On peut s'étonner aussi que la cornée, l'nu-

roeur aqueuse, les diverses parties du cris-

tallin et le corps vitré aient une denshé
diverse et une autre puissance de i'éfrin-

gence. Eh bien! c'est justement cet arrange-
ment de parties différentes , se compensent
l'une l'autre, qui donne à l'image ra pureté,

sa netteté, et il a fallu à l'art bien d;S elïorts

et beaucoup de temps pour obtenir le môir.e

résultat en reconnaissant et en suivant les

indications de la nature. S'il n'y avait dans
l'œil qu'un seul milieu réfringent, le cris-

tallin, et s'il était homogène dans toute son
épaisseur, connue nos plus pures lentilles ,

il y remplirait la /onction d'un jirisme, par
conséquent il en produirait l'elfet, c'est-à-

dire qu'il décomposerait la lumière, et alors

nous verrions tous les objets avec les cou-

leurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qui arrivait

autrefois avec toutes les lunettes et les lou-

pes; elles iridaient les corps, ce qui gênait

singulièrement l'observation. Eulereutl'heu-
rcuse pensée, si simple en apparence, de les

construire sur le modèle de' l'œil, en y fai-

sant entrer plusieurs corps tr».nsparcnts de
densité inégale et de capacité réfringente

diverse. Il appliqua l'un sur l'autre du flint-

(jlass, ou du verre dans lequel il entre de
l'oxydo de ptondj, du cristal, et ihicrown-
(jlass, ou du verre à vitre bien pur, et par la

compensation de leur densité et de leur ré-

fringence, la lumière ne fut plus déi;omposéc
cl la coliu'Htiou iridée disparut. Do là les

lunettes dites acluoinaliiiues ou sans cou-
leurs. De tels faits étudiés en détail et dans

leiu's applications augmentent encore l'ad»-

nu.'ation qu'excite la création dans son en-
sei »ble. Quelle sagesse, quelle science a pré-
sidé à cette organisation, où tout est calculé,

cOL'jibiné poui' produire l'etret voulu, tantôt
par les moyens les plus simples, tantôt par
ceux qui nous paraissent les ])lus conqjliqués
et d>Dnt la nécessité se démontre tôt ou tard !

Jusqu'ici nous n'avons examiné que la

partie ]iurementphysique de la vision, c'est-

à-dire la formation d'une image dans le fond
d'un appareil optique, au moyen de la lu-
miôre modifiée par les diverses parties de
cet appareil. Cette image se [leini dans une
chauibre obscure, sur un anl mort ou artifi-

cieJ, comme dans un œil vivant. 11 nous reste

h c()nsidérer ce qu'il y a de plus important
dans la vision, savoir : la fonction du sens
de la vue ou l'action de l'esprit voyant à tra-

vers Torgane et ['arson moyen. Icilaphysique
et la physiologie nous alianilonnent, et nous
trouvons même peu de secours dans les

psychologues qui, s'en rapi^ortant trop aux
explications des physiciens, ont négligé sur
ce sujet l'observation interne. Reid est, de
tous les philosophes que nous connaissons,
celui qui a fait le plus d'efforts pour expli-
quer la perception sensible, dans son livre

intitulé : Recherches sur l'entendement hu-
main. On y trouve d'excellentes observa-
tioné, mais qui portent plutôt sur les résultats
de là perception et sur ses caractères que sur
la fonction elle-même et sur l'acte vital de
l'esprit par lequel elle s'accomplit. Nous al-

lons tâcher de remplir celte lacune.
Bans le fait psychologique de la vision,

telle qu'elle s'exerce chez un homme adulte,
la réflexion peut distinguer trois faits qui se
révèlent à la conscience : 1" la sensation
produite dans le sujet par l'objet; 2° la per-.
ception (lue le sujet acquiert de l'objet ;

3" la croyance invincible que l'objet vu
existe au dehors. Dans la sensation, je sujet

est plus passif (ru'acti!', bien qu'il y ait tou-
jours quelque réaction de l'organisine et

même de l'esprit, ce qui pro luit un com-
mencemont de perception, une perception
vague et plus ou moins confuse. Dans ce
cas, nous voyons sans regarder, ce qui nous
arrive toutes les fois que l'attention n'est pas
fixée sur l'objet. Dans la perception au con-
traire, ^esprit est plus actif que passif, et il

réagit vers l'objet, non-seulement parl'enti'aî-

nement cle i'.instinct organique, mais enco:e
avec îûlon-lé et intention. Or cette réaction

qui parr du dedans s'exprime dans la fonc-
tion de la vue, non plus seulement parle
mouvement imprimé aux muscles des yeux
pour les mettre en position de recevoir
mieux la lumière, mais aussi par l'émission
d'un rayon propre à l'esprit, qui passant à

travers le cerveau, les nerfs optiques et tout

l'appareil de l'œil, se dirige en droite ligne

vers l'objet. Ce rayon est ce qu'on appelle le

regard. A son origine et dans l'esprit, il est

lumière pure de l'intelligence, comme quand
nous fixons l'aitention de l'esprit sur un ob-

jet intellectuel, sur une pensée ou une idée.

Mais, lorsqu'il doit se' produire au dehors, il
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toinl)8, comme l'esprit lui-même , sous les

coiidilions de la matière, et il contracte né-
cessairement quelque chose d'orfianique en
traversant les organes. Il se sensualise on
revint uneenvclojipe physique en descendant
dans la r6,j,ion [iliysiquc, comme la pensée,

le sentiment ou la volonté humaine, quand
ils se posent au dehors par la parole; comme,
dans un autre ordre de clioscs , la lumière
solaire s'enveloppe dans la couche atmosphé-
rique où elle pénètre.

Le regard ou le rayon de l'intelligence a

des propriétés analogues h celles de la lu-

mière physique; car les lois de la nature
sont universelles. Il marche toujours en
ligne droite. Il peut être rétléchi et réfi-angé,

et, comme le rayim solaire, il reste simple,
ne souiïre aucune déviation, aucune tiécom-
position, et conserve toule l'inlensiié de sa

pénétration , quand il tomlic directement
perpendiculairement sur l'ohjet, et le perce
jusqu'à son centre. Alors seulement il porte
sa lumière et sa chaleur au fond môme de
Ja chose.
Vu dans l'cspr-it , le l'cgard so partage en

deux l'ayons, qui, agissant synqiatliiifuement
el uniformément par chai[ui' o'il, vont se

jéunir dans le dernier point perce]itible de
i'olijet qu'ils saisissent, comme les deux
branches d'une ; en sorte qu'il y a toujours
perception de l'unité de l'objet, malgré la

dualité de l'organe, et ici comme partout se

reirouve le mystère du passage de l'unité ci

la dualité et du retour de la dualité à l'unité.

Ces deux rayons nommés par les physiciens
uxes opliques, et que nous a()pe!ons a.res

i'isuels, qu'ils disent imaginaires et que
nous regardons comme très-réels, sont les

instruments de l'attention, en tant qu'elle

s'exerce an dehors par les yeux du corps
,

et c'est j-ar leur moyen qiie se produit la

l)erceplion nette et distincte de I'olijet visi-

ble. Que chacun s'observe, quand il est at-

tentif par la vue, quand il cherche à bien
regarder un objet, il sentira qu'il fait un
elfort particulier pour se mettre en face de
l'objcl, s'ex|)oser uniquement à son action;
juiis, ([uaud il a placé son organe dans la po-
sition convenable, il darde son regard vers
l'objel, le perce pour ainsi dire de son rayon,
etchai|ue émission du regard, chaqueprojec-
lion de l'axe visticl lui coûte un nouvel ef-

fort, demande un redoublement d'énergie,
ce qui le fatigue, l'épuisé, quand l'attention

est longtemps soutenue. Or, c'est en regar-
dant fixement les choses qu'on peut mieux
les concevoir et ainsi les connaîlro.

C'est donc une explication incomplète et

fausse de la vision, que celle qui ne tient
compte i[ue de la lumière solaire et de son
action sur l'organe. Décrire la formation de
l'image sur la rétine, ce n'est pas expliquer
la vue; un œil mort ou artificiel, une cham-
bre obscure l'eproduisent aussi une image,
et ils ne voient pas. A la jiartie physique" et

physiologique de la fonction il faut ajouter
la partie psychologique; car derrière l'œil,

lenerf o|itique et le cerveau, il y a un piin-
ci()e vivant et actif qui a la faculté de voir,

comme il a celle de vouloir et de sentir, et
son existence et son action se constatent par
le sens intime et par la conscience, comme
l'existence et l'action du corps se constatent
par la iierception des sens. La nature intelli-

gente et libre a sa part d'action dans l;i fonc-
tion de la vue, connue la natui'e physique,
connue les organes; et [lar conséquent la

lumière de l'esprit ouïe rayonnement de
r;ime, qui est un œil psyclii(pio, y exerce
une grande influence, rinlluciice la plus
énergique, la plus vivante, sans laquelle il

n'y aurait point de perception nette, point
de conception légitime, et partant point de
connaissance.

Il se fait donc dans l'd'il un mélange de
deux sortes de lumières, l'une (jui vient du
dehors et l'autre qui vient du dedans, un
croisement de deux rayons, celui de I'olijet

et celui du sujet; et ici s'applique ce qu'on
a dit de l'union des deux natures qui cons-
tituent l'homme , se pénétrant sans cesse
par leur rayonnement, par leur esprit, et ja-
niais par leur fond. C'est ce qui donne à
l'œil et au regard humain la puissance d'ex-
primer toutes les choses du ciel et de la
terre, qui se rencontrent en lui par leur
lumière. L'oeil est pur ou impur, selon le
feu qui l'anime, et comme il est la lumière
ou le llambeau du corps, puisque l'éclat de
la vie et de l'àme brille surtout par lui, ce
c/u'rst l'œil, tout le corps le sera, dit la pa-
role évangélique (Mallh. V!, 23). *.ussi l'œil
est-il la miroir du corps comme celui de
l'Ame; le méili'rin doil le consulteraussi soi-
gneinent que le psychologue ; car toutes les
all'ciiiiiiis (uganiqùes viennent s'y refléter,
aussi bien que les sentiments, les désirs et
les volontés. Par l'œil l'homme exprime
le plus énergiquement, leplusspontanéinent
ce fju'il sent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce
qu'il aime, ce qu'il est. Qui ne connaît l'as-

cendant puissant ou le charme magique d'un
regard 1 C'est un pouvoir presque surnatu-
rel, par lequel l'homme domine son sembla-
ble, les animaux, foule la nature.

L'image qui s.' point sur la rétine con-
court-elle à la percerilion visuelle ? On n'en
peut douter, puisque tout l'appareil de l'œil

est (li'sliiK' à la former. Des moyens aussi
ad m irai ileiiientcomiiinés ne peuvent produii e
un résultat inutile. Puis, quand [lar une ron-
formationvicieuse, ouiiarun élat maladif de
l'organe, l'image manque ou est défectueuse,
nous ne voyons pas l'objet ou nous le voyons
mal, comme dans la m3-opieet la presbyiio.
Enfin quand l'œil regarde à travers une lu-
nelte, il voit certainement une image pro- .

daite par les rayons fumineux, doublement^
modifiés par les verres de l'instrument et par <

l'œil. Mais il est diflicile de déterminer com-
ment cette image contribue à la vision ; car
nous n'avons point la conscience de .'on
evislence sur la rétine, et ain.M l'observa-
tion interne ne nous afiprend rien sur la

parttju'elle prend à la fonction. Il est vrai-
semblable que l'esprit, ravonnant parlesens
de la vue h travers les nerfs Oj-iliiiues et le

globe de l'œil, voit l'imasc dessinée sur la
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rétine, ou plutôt sont, au moyen de la pulpe
nerveuse dont la rétine est formée, toutes

les extrémités des rayons lumineux qui
composent l'image par un arrangement cor-

respondant à la surlace de l'objet ijui les

(mvoie; et c'est pourquoi il la rapporte au-
deliors selon le prolongement et dans la di-

rection des rayons, à peu près comme nous
rapportons derrière le miroir l'objet qui s'y

rétléchit. L'esprit extériore donc l'image,

qui se confond alors pour lui avec l'objet

extérieur. Le fait de la vision droite malgré
le renversement de l'image, et que nous ex-
pliquerons tout à l'beure, continue cette opi-

nion.
Mais pour que l'esprit rapporte l'image au

dehors, il faut qu'il ait déjà la certitude
qu'il y a quelque chose hors de lui, ou que
le monde extérieur existe. Est-ce par la vue
que s'ac(|uicrt primitivementcette certitude?
Nous ne le pensons pas. Nous sommes au
contraire persuadé qu'un homme placé au
milieu du monde des corps avec le seul sens
de la vue ne verrait (pie des images, des
représentations dont il ne pourrait distin-

guer ni l'existence des objets, ni la Sienne
propre. La notion de Ycrivriorité matérielle

ou du non-moi sensible se forme par le

toucher, qui est, h proprement dire, le sens
de la matière. C'est pourquoi dans les cho-
ses physiques, il faut loucher, pa'lper pour
connaître; l'enfant porte instinctivement la

main vers tout ce (jui l'entoure. L'homme
des sens n'a la jjleine assurance qu'une
chose existe qu'après l'avoir touchée. Pal-
pate et videte, touchez et voyez, dit le Christ
ressuscité à ses disciples.

Outre la perception de Vextériorité, qui
exige dès l'origine l'association de la vue et

du toucher , l'œil doit encore à l'enseigne-
ment du sens du tact le pouvoir d'apprécier
la grandeur des corps, leur forme solide ou
leur relief et leur dislance.
Par lui-même l'œil ne perçoit que la lu-

mière simple ou décomposée, par conséquent
les couleurs, et les figures qu'elles forment
par leur limitation réciproque. Or rien n'est
plus vague que la détermination d'une sur-
lace par la couleur toute seule, puisque le

phénomène coloré varie avec la distance et

tous les accidents de la lumière et de l'œil.

Pour avoir une notion exacte do la grandeur
d'un corps et de ses dimensions, il faut su-
perposer à la surface une unité de mesui'e,

et cela ne peut se faire que (»ar le conlact. •

Le toucher seul apprécie donc la grandeur
d'une manière rigoureuse. Mais comme dans
la vie de tous les jours les perceptions visi-

Ijles s'associentaux perceptions tactiles, elles

deviennent signes 1 une de l'autre, en sorte

(]ue l'apparence visible des corps suggère
aussitôt la notion de leur grandeur tangible,
et réciproquement. Les jugements qui pro-
viennent de cette combinaison des ra]>ports
des sens sont d'autant plus sûrs que l'asso-

ciation est i)lus ancienne, et que les expé-
riences ont été |)lus souvent répétées.
Quant à la dislance, les faits prouvent que

la vue privée du secours du toucher ne la

perçoit pas. L'aveugle-né de Chcselden,
après l'extraction de la cataracte , voyait le
monde autour de lui comme un plan appuyé
sur son œil; les couleurs seules y mettaient
quelque différence. Il étendait la main pour
saisir les choses les plus éloignées qu'il
croyait à la portée de son bras, et plus tard,
quand le toucher eut instruit la vue, la pre-
mière fois qu'on lui présenta un tableau, il

voulut en saisir les olyets, et, tout étonné de
ne le ])ouvoir, il demandait avec inquiétude
quel sens le trompait, l'œil ou la main.
M. Bautain a renouvelé ces expériences îi

l'hopilal civil de Strasbourg sur un jeune
homme opéré de la cataracte, et il a constaté
à peu près les mômes résultats. {Voyez le

rapport fait à la Faculté de médecine de
Strasbourg en 1817.) L'éloignement ou le

rapprochement ne sont pour la vue seule
qu'une coloration plus vive ou plus pâle. La
distance s'estime cil'a'il, au moyen du trian-
gle formé par les deux axes visuels se ren-
contrant en un même point de l'objet. La
grandeur apparente de l'objet mesurée par
le cône lumineux dont la base est sur sa
surface, tellement qu'un petit corj)s rappro-
ché peut jiaraître grand et éloigné et réci-
proquement

, y entre aussi comme élé-
ment. Mais le toucher seul peut donner une
détermination exacte de ces phénomènes,
C est ce qu'il fait au moyen du mouvement,
en se transportant lui et sa mesure dans l'es»

jiace, et il prend sa mesure primitive soit

dans l'écartement naturel des pieds quand
on marche, ce qui fait le pas d'un homme,
soit dans revendue de la main ou del'avant-
bras, ce qui donne la palme et la coudée.
Les perceptions de la distance sont donc
pour la vue des perceptions acquises. L'es-
prit ne peut les estimer par les apparences
viîibles qu'à ca»se de leur association aux-
]ierception9 tactiles. Il en- est de même des
ibrmes solides et en relief. Pour la vue seule,

c'est un plan diversement coloré, avec des
teintes variées, des lumières et des ombres,
et c'est par le toucher qu'elle apprend à

détacher les objets, à les poser à distance

dans l'espace, et à saisir la dégradation de
leurs formes en perspective. Les illusions

que la peinture et surtout les fresques peu-
vent produire en sont la preuve. On c:'oit

pouvoir toucher avec la main ce qui n'est

saisissable qu'à l'œil, comme, au contr»iire,

dans son exercice solitaire et avant tout en-
seignement des autres sens, la vue rapporte
sur le môme plan ce qui dans la réalité est

détaché et plus ou moins distant

Restent encore deux questions principales

parmi un grand nombre d'autres qui pour-
raient être faites sur le comment de la vision.

La première est celle-ci : L'image peinte sur
la rétine étant renversée, comment voyons
nous les objets droits ? Trois opinions ont

été émises sur ce sujet.

Quelques-uns ont pensé que nous com-
mençons en effet par voir Tes objets ren-

versés, comme le sont leurs images, et que
le toucher exerce peu h peu l'œil à les re-

dresser, en faisant coïncider les représen-
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tations de la vue avec las perrcplions de la

main. Cette opinion nous paraît une pure

hypothèse. L'expérience ne [irouvc pas que
les enfants voient les olijets à l'envers dans

1 origine, et personne n'a jamais pu cons-

tater l'opération de ce redressement de

l'image par le toucher. Il s'est présenté

quelques cas où des personnes ont semblé
Voir les olijets renversés. On cite entre au-
tres un enfant qui, apprenant à dessiner,

plaçait à rebours ou sens dessus-dessous

ious les objets qu'il devait imiter. Il est

tiès-probable que ces cas exceptionnels dé-

pendaient de quelque maladie de l'organe

ou du défaut des milieux réfringents, qui ne
produisaient pas le croisement des rayons;

on ne peut pas en bonne logique juger de

l'état général de la vision par ces accidents.

D'autres ont prétendu que par le croise-

ment des deux nerfs optiques au delà de
chaque rétine et dans la cavité cérébrale,

l'cH'et du premier entre-croisement des
rayons lumineux à travers le globe de l'œil

se trouve détruit, et par conséquent l'image

renversée sur la rétine doit apparaître

droite à l'œil de l'esprit. Cette opinion a

quelque chose de spécieux. Les nerfs opti-

ques semblent en etl'et s'entre^croiseo bien

que quelques anatomistes le nient. Mais il

est difficile de constater par l'expérience ce

qui résulte de cette circonstance, qui ce-

pendant ne peut être inutile et sans valeur

pour l'acte de la vision.

La troisième opinion nous paraît la plus

Vraisemblable, parce qu'elle se justilie le

mieux par l'observation. Ce n'est point la

rétine qui voit> dit-on, c'est l'esprit par le

sens et par son organe. Or, la rétine étant

l'épanouissement de la substance pulpeuse
du nerf, chaque point en est sensible ; en
d'autres termes, l'esprit sent par chacun des

points de la rétine où vient aboutir un
rayon de lumière, en sorte que tous les

points de la surface de l'objet sont en con-

tact médiat avec des points correspondants

de la membrane, par les rayons lumineux
qu'ils y envoient. On peut donc se repré-

senter chaque rayon comme un bâton dont

une extrémité touche un point de l'objet, et

l'autre un point de la rétine ; et comme les

rayons s'cnlre-croisent, il se trouve que les

rayons qui viennent de la partie supérieure

du corps aboutissent à la partie inférieure

de la rétine ; ceux qui viennent de la droite

vont tomber sur la gauche et vice versa.

Mais comme l'esprit ne sent l'action d'un
]ioint de l'objet que par le rayon, ou, si l'on

Veut, par le bâton qui en est le conducteur,
il ra[t})orte la cause de l'action à l'extrémité

du rayon dont elle part et dans la direction

du rayon, et par conséquent il sent et voit

l'olijet, tel qu'il est réellement en agissant

sur lui. En preuve de cette explication,

faites l'expérience suivante. Prenez un bâton
dans chaque main, et après les avoir croisés,

toucliez par leurs extrémités les objets qui
Vous entourent. Ceux tpie vous atteignez

avec le bâton de la main droite vous parai-

trorJ à droite, bien qu'ils soient effectivo-
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luent à votre gauche, et ceux touchés avec

le bâton de la main gauche vous paraîtront à

gauche, quoiqu'ils soient à droite. A'ous obte-

nezlemêmephenomène en palpant les choses
avec vos mains entre-croisées. Cette explica-

tion nous paraît plus psychologique que les

autres, et nous l'adoptons, sans exclure pour
cela l'effet possible de l'entre-croisement des
nerfs oi)liques. Du reste, on ne peut établir

jusqu'à présent en cette matière que des
inductions plus ou moins probables.

Il y a deux images formées par le même
objet, puisque nous avons deux yeux. Com-
ment se fait-il (ju'avec cette double image
on ne voie qu'un seul objet ?

C'est un fait que nous n'en Voyons qu'un,

excepté dans les cas où le mouvement parais

lèle des deux yeux se trouve dérangé, soit

par cette habitude vicieuse de voir ciu'oii

appelle loucher, soit par une position forcée

de l'un des deux yeux, soit enfin par une
indisposition quelconque de l'organe. Or ce

qui arrive dans ces cas accidentels nous ex-

plique pourquoi il en est autrement dans
l'état normal. Le strabisme ou l'acte de
loucher provient de ce que l'axe visuel de
chaque œil n'est pas dirigé vers le même
point de l'objet, en sorte que ces axes ne se

rencontrent jamais en un point commun. Il

en résulte que ceux qui louchent voient les

objets doubles, s'ils les regardent avec les

deux yeux, les images qui se forment sur
chaque rétine ne se correspondant point ;

ou, ce cpii est le plus ordinaire, ils ne
voient l'objet que d'un seul œil, l'autre étant

le plus souvent vicieux et ne donnant qu'une
perception confuse. Us prennent donc l'ha-

bitude de ne regarder que d'un œil , et

pendant ce temps l'axe visuel de l'autre

s'écarte de la direction du premier, ce qui
donne à leur vue cette apparence désa-
gréable, qu'on appelle regard de travers.

Dans l'état normal, où les deux yeux fonc-
tionnent sympathiquement et avec une par-
faite correspondance de leurs mouvements
et dans la direction de leur axe Visuel, les

rayons lumineux envoyés par l'objet tom-
bent exactement sur les points corres-

pondants (le chaque rétine. Les deux images
doivent donc être tout à fait semblables, et

comme il n'y a qu'un seul sens de la vue*
quoiqu'il y ait deUx yeux, et qu'en défini-

tive les deux nerfs optiques vont se réunir
dans la substance du cerveau au point de
jonction, les deux images ou les tleux pro-
duits de l'organe visuel, quels qu'ils soient,

coïncident et s'identifient pour effectuer une
perception unique. Du reste il en va cfe

même avec les fonctions des autres sens.

Nous n'entendons qu'une seule parole, un
seul bruit avec nos deux oreilles. Nous no
sentons qu'une odeur en l'aspirant parles
deux narines ; l'objet que touchent nos deux
mains, ne nous paraît pas double. Cet anta-
gonisme de l'unité et de la dualité se mon-
tre i)ariout dans la vie humaine. Chose re*

marquable ! Tout est un dans l'homme
psychique et intelligent, quand au lon-
iraire tout est double dans y\.(ih:n:v [-liy^
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siaue , clans le genre comme dans 1 indi-

viilii, dans son corps considéré d'une ma^

niùre générale, comme dans chacun de ses

organes et de ses membres
La dignité liiér;^rchique des sens est dé-

terminée par l'ordre de la formation de

leurs organes. 11 feut donc constater avant

tout les faits de l'organogénésic.

Voici, en résumé, ce ([uc l'observation a

appris aux physiologistes sur ce sujet.

L'œuf humain, c'est-îi-dire la vésicule rem-

plie du liquide albumino-gélalineu\ qui

contient les rudiments de l'homme futur,

et qui est attacliée par les racines du [>!a-

centa à l'une des parois de la matrice, ne

donne signe d'organisation ipie quinze jours

à peu près après la fécondation. C'est d'a-

bord un point rougeâtre qui ai>paraît au

centre de l'embryon, et de ce point éma-

nent dans tous les sens des rayons rougeâ-

tros aussi ; les battements et les pulsations

qu'on peut déjà saisir ne laissent aucun

doute que ce point central ne soit le cœur,

et ses rayons les vaisseaux. A un mois à

peu près," la tôte se dessine, très-grosse

d'abord relativement au reste du corps, et

dans la tète paraissent deux points noirs qui

sont les yeux. L'œil est donc le premier

organe de' perception qui soit formé, et de

là nous tirons plusieurs conséquences.

La première, c'est que l'œil est le pôle

principal du cerveau, comme le cerveau est

le iiùle principal du caair. La vie dans tous

les règnes s'organise park-* loi universelle de

la polarisation. Une existence, quelle qu'elle

soit, pari toujours primitivement d'un cen-

tre ou fover, qui porte en soi la puissance

de son développement. Quand ce centre est

fé M)nd.' ou excité à sortir de lui, il raronne

et tend à poser au delà la sphère de sa vitalité

ou sa forme vivante. Or, dans tout cercle ou

sphère naturelle, il y a un plan ra.iical qui

est le siibslratum de la forme, qui soutient

et détermine tout le développement. Ce plan

est constitué par deux rayons ))rinci]iaux,

dont l'un, le rayon primordial ou l'axe,

porte toute la sphère et devient le rayon

recteur du développement vital ; dont l'au-

tre , le diamètre ,
plus passif qu'actif, est

sul)ordonné au premier dont il est comme le

rcOel, et tend à stabiliser, à formaliser ce

iiue le premier produit. Par leur rapport ces

Jeux lignes constituent la furme primitive,

et en se coupant ai centre, elles donnent

les quatre angles droits ou la croix fonde-

ment nécessaire de 'oute existence. Là se

trouve la raison de toutes les figures géo-

métriques et de leur génération, par consé-

quent de toutes les déUuitions fomiamon'

taies et de tous les axiomes de la géonuvirie.

Ces deux lignes, la verticale ou l'axe,

l'horizontale ou le diamètre, déterminent le

haut et le bas, la droite et la gauche, c'est-à-

dire les quatre parties principales ou_ les

ipiatre po-nts cardinaux de l'existence. Elles

su|)portent tout le rayimnement du ceniie,

l'tquoique l'i^xtrémité de cha(pie rayon soit

un pôle par où le centre s'objective, cei)en-

danl les extrémités d«s rayons fondamen-

taux sont des pôles dominants, et principa-

lement ceux de l'axe, dont l'un, le pôle su-

périeur ou nord, est primitif, et en cette

qualité chef de toute la polarisation de l'or-

ganisme. Le pôle inférieur de l'axe ou le

pôle sud, est subordonné au pôle nord
comme secondaire dans la formation, ainsi

que les pôles diamétraux de la droite et de

la gauche qui ne viennent qu'après. Or, le

cœur étant le centre de l'organisme, il est

éviilent que la tête ou le cerveau qu'elle

renferme est le jiôle supérieur de l'axe vital,

dont le i«ôle inférieur se trouve dans la

cavité abdominale , dans le système de
l'estomac qui en est l'organe central. De là

la première de toutes les sympathies orga-

niques, la sympathie fondamentale, celle

qui unit le cœur, le cerveau et l'estomac.

Cependant la loi qui préside à la forma-
tion de l'ensemble régit aussi celle de cha-

que partie. Chaque organe se forme par po-

larisation, comme le corps auquel il appar-

tient; il se constitue de la môme manière, mais

en raison de sa position et de ses rapports, par

un centre qui rayonne et tend à se poser en

sphère, ayant son axe, son diamètre, ses pôles

principaux et ses pôles secondaires. Ainsi le

cerveau, en visage de ce point de vue, peut être

divisé en quatre régions : la région anté-

rieure 011 domine le jiôle principal, l'œil par

lequel il se pose.dans le UKmde de la lu-

mière ; la région postérieure où se trouve le

pôle inférieur représenté ]iar la moelle épi-

nière, prolongement de la moelle allongée ,

laipielle, avec le pont de Varolle? forme la

partie motenne du cerveau, cj paraît en dé-

signer le centre. La moelle épinière s'étend

da'ns le canal osseux des vertèbres, et à

l'opposite du pôle supérieur, qui cherche

toujours la lumière ; elle s'enfonce dans les -

profondeurs de l'organisme, et va distribuer

des nerfs à tous les muscles et à tous les tis-

sus de la vie animale. Ici encore il y a ac-

tivité vitale, non jdus lumineuse et intelli-

gente, comme à la partie antérieure, mais

purement organique , s'exergant dans la

chair, agissant sur les parties les plus gros-

sières du corps. C'est un monde inférieur,

subordonné au premier, comme le montre
l'empire de l'esiirrit intelligent et de la vo-

lonté raisonnable sur les membres et les or-

ganes. Les deux régions diamétrales du cer-

veau ont pour [lôlcs principaux les organes

de l'ouie, et, en ellet, les nerfs auditifs sor-

tent de la partie moyenne de la moelle allon-

gée et vont se rendre aux oreilles, des deux
côtés de la tète; et comme il y a une cor-

respondance intime entre -la fonction d'en-

tendre et celle de jjarler , les organes de ces

facultés sont en liaison étroite : les nerfs

qui les servent sont voisins dès leur origine,

e; marchent de concert dans les parties la-

térales de la tète. Le sens de l'ouïe est plus

passif qu'actif, tandis cpie celui de la vue

est plus actif que passif; il y a le même ra|

-

]iort entre eux qu'enlrc l'ave et le diamètre.

La vue est donc le sens pjiiicipal, le sens

recteur des autres sens, si l'on peut s'ex-

primer ainsi, et l'œil, son organe, pôle pri-
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mitif du cerveau, est, on vertu do son origine

et de sa natufe lumineuse, le clief de tons les

organes de perception. Nous verrons en ef-

fet, tout à l'heure, que la vue a liautcmcnt

la pré'ilominance sur les autres sens dans la

formation de la connaissance.

Une autre conséquence du fait qui vieiit

d'être constaté, c'est que, si l'œil est le pre-

mier organe de perception formé par la nature;

l'objet proi)re de cet ofgane, la lumière, est

le plus imporlanl [lour l'homme, et ainsi le

iiesoin de la lumière est son premier besoin.

L'homme, en effet, dès qu'il entre dans ce

monde , recherche la lumière tout autant

que l'air et la nourriture matérielle. Quand
il sort du sein maternel , son œil s'ouvre ,

boit le rayon lumineux, etjusqu'à la fin de sa

vie il ne cessera plus de se tourner instincti-

vement vers la lumière. La bouclie ne s'ou-

vre qu'après l'œil; l'enfant ne respire, ne gé-

mit qu'après avoir vu, et ce n'est ([u'en

troisième lieu que s'accomplit pour la pre-

mière fois la fonction la plus grossière de
l'organisme.

Ainsi, dès le commencement de sa vie

,

l'homme se met en relation par toutes les

])arties de son existence avec celles du
monde qui leur corresjjondent. L'enfant a

naturellement horreur des ténèbres ; il

pleure, il crie c[uand on l'y laisse; il se ré-

jouit, s'épanouit quand la lumière lui est

Vendue, et, à mesure qu'il grandit, il veut
plus de lumière; il aime de préférence les

objets qui lui en donnent : le soleil, le feu,

les tlambeaux, tous les corps brillants ou
tevôtus de couleurs éclatantes. Plus tard

,

quand il commence à comprendre le lan-

gage et que son esprit se développe, il de-
mande une autre lumière que celle du so-

leil, la lumière de l'intelligence qui ne luit

plus devant les yeux du corps, et que la pa-

role de l'instruction lui transmettra. Son es-

prit vit de cette lumière, comme son corps
vit de la substance terrestre, et quand cette

faim de la lumière intelligible est éveillée

en lui, il en devient insatiable, et c'est ce

qui excite et entretient l'amour de la vérité

et de la science. Tous les hommes aiment
naturellement k connaître et à s'instruire,

connue ils aiment à boire et h manger; ils

cherchent volontiers l'alluionl do leur esprit,

quand il ne leur en coîltc [).is irop d'clforls

et de travail ; et toutes les mélliodes trciisei-

gneraent, tous les procétiés de l'instruction,

tous les degrés de la doctrine, ne sont en
<léfmitive que des formes diverses pour com-
muniquer la lumière de la vérité, plus ou
moins pure, [ikis ou moins réfrangée, selon
l'intelligence de chacun, l'état de son œil in-

térieur et le besoin qu'il en ressent. Aussi
la vision de la lumière céleste ou la con-
templation de l'éternelle Vérité est-elle pro-
mise par l'Evangile aux hommes de bonne
volonté et d'un cœur pur, nui se dévelop-
pent convenablement sous 1 influence de la

parole divine , agissent comme ils doivent
agir, et deviennent ce qu'ils doivent être en
raison de leur nature et de leur destination.

C'est à cette fin sublime et à l'ineffable jouis-
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sauce qu'elle [uocure que le clitist)ïanisme

nous appelle et nous conduit par une voie
d'é|>uration, de iierfectionnement et de pro-
grès, où il nous fait marcher de cla-ités en
clartés, con)meditsaintPaul. Lalumière, c'est

toute la viehumaine. Naître, c'est voir li; jour;

vivi'e, c'est absorber la lumière; mourir,
cV'st y fermer les yeux; savoir, c'est voie
par l'esprit; aimer, c'est voir par le cœur»
])ar l'âme ; car notre Ame, faite à l'image rje

Dieu, est aussi lumière, et c'est pourquoi la
parole de A^érité appelle les hommes régé-
nérés des enfants de lumière.

OEIL, merveilles de la vision, démon-
trent une intelligence. Yoij. yinn-orluctiotu

OGRE, origine de ce mot. l'o»/.Nomades.
OlEv Voy. Canard.
OIGNONS, oignonsd'Egypte. T'oj/.Plante*

POTâCÈRES.
OISEAUX DOMESTIQUES. Toy. Poule.
OMAGUAS. Voy. Guaranis.
OMAHAWS. Voy. Sioux.
0M15UES et OMBRIENS. Voz. Scythes.
OREILLE. — Si le développement des

facultés les i)lus i)récieuses de l'homme dé'
pend de la parole ; si la compréhension et la

puissance de la parole sont essentielles à sa
nature, en font lo c(ini])lément et la dignité

;

si l'homme n'est homino (lue par la parole,
il faut que dans les premiers degrés de son
développement se forment aussi l'organe
pour recevoir la parole, le sens pour la sai-

sir et la percevoir. Ce sens c'est l'ouïe, l'or-*

gane c'est l'oreille, et l'oreille apparaît après
la bouche et l'œil comme une cavité mysté-
rieuse dans la tête du fœtus.

A la naissance de l'enfant l'oreille ne
remplit encore aucune fonction. Elle en est

incapable, parce que son organisation n'est

pas achevée. Le pavillon ou la conque est à
peine formé, et son tissu n'a point la dureté
nécessaire pour répercuter les snns et les

envoyer dans le conduit auditif. La mem-
brane du tympan n'est pas encore placée
verticalement, et la cavité dti même nom ou
la caisse est toute remplie de mucosités.
Aussi le nouveau-né ]iaraît-il ne rien en-
ten re, et c'est seulement après quelques
mois que l'audition entre en exercice. En
général le sens de l'ouïe ne se développe
cunvenablemcul chez l'homme qu'avec leS

organes do la parole. L'enfant apprend à en-
tondre et à i)arlor tout enseniltle, ;et cela

doit être, puisque la parole est l'objet prin-
cipal de l'ouïe , et tiue l'homme ne parle
qu'aulant qu'il entend parler.

On ne peut assez admirer la sagesse du
Créateur dans la disposition des organes du
corps humain, et leur correspondance par-
faite avec le développement de l'esprit et

SCS besoins. Le premier besoin de l'hohime
est la lumière, parce que la lumière est le

grand excitateur de la vie, et c'est le sons de
la lumière qui reçoit d'abord son organe.
Le second besoin est celui de l'alimentation
corporelle, pour entretenir la vie allunu'ô
et conserver l'organisme , et voilà ror;-anH
du goût qui paraît. Quand l'homme animât
est organisé et que sa subsistance j .'rait



407» OÛE l)lCTiOX>i.\inF ORE 1072

as.sur(5e, l'iioiuiue spirituel cdmioence à

]ioin(ire, et pour cela il faut que la vie spi-

lituelle lui soit communiquée par une in-

ilueni'e analogue à sa nature, et soit nour-

rie par un aliment qui lui convienne. C'est

par la parole tpielui arrivent cette excitation

et cette nourriture , et alors le sens qui ré-

jwnd à la parole achève de s'organiser. L'en-

fant devient capable d'entendre, d'écouter,

et par conséquent de parler. A ce moment
il se passe dans l'homme quel([ue chose de
très-remarquable, savoir, la transition du
monde physique au monde moral ou méta-
physique au moyen du sens de Fouie et par

le ministère de fa parole. Jusque-là, par la

vue organique et par le goût physique, l'en-

fant n était en relation qu'avec le monde
matériel, avec la nature sensible, et il n'y

avait là aucune influence qui pût féconder

et dévelojjper son intelligence et son âme.
S'il eût grandi, muni seulement de ces deux
sens, il serait resté animal, bien qu'il eût la

capacité ou la virtualité de l'homme spiri-

tuel. Mais la i>uissance n'aurait point passé

en acte, faute d'une excitation convenable.

Pour faire un honuue intelligent, il faut donc

une fécondation intelligible, et elle ne peut

venir que du monde intellectuel , par l'ac-

tion d'une intelligence, obligée, pour parve-

nir jusqu'à l'esprit et à l'âme de l'homme,

de revêtir une forme accommodée à son or-

ganisation, et ainsi de se faire souffle, son et

parole pour s'introduire par l'oreille et par

l'ouïe. Par la parole , et i)ar elle seulement,

l'homme-esprit est mis en commerce avec

le monde des esprits. C'est une nouvelle

sphère qui lui est ouverte , et dès ce mo-
ment, sa vie, en rapport avec tous les mon-
des, excitée à la fois par toutes les espèces

d'influences dans le corps, dans l'esprit et

dans l'âuie, pourra se développer avec tonte

la i>lénitude et dans toute la magnificence de

la nature humaine.
L'œil est le pôle principal du cerveau et le

cerveau est l'organe spécial de l'homme-
esprit. La bouche , en tant qu'organe du
goût, est le pôle supérieur de l'estomac , et

l'estomac est l'organe principal de l'homme
animal. L'oreille est le pôle diamétral du
cerveau, qui est lui-même le pôle supérieur

du cuour, et le cœur placé dans la poitrine

est l'organe principal de l'être psychique,Je
représentant organique de l'âme. Or l'o-

reille, en rapport avec le cerveau, le cerve-

let et tous les organes de la tête d'un côté,

commun ujue de l'autre avec la cavité guttu-

rale et [m- elle avec la poitrine. C'est de la

poitrine, animée par le cœur, que partent la

voix, le ton, la parole. La bouche parle de

l'abondance du cœur, et la parole qu'elle

émet, admise [îar l'oreille, pénètre en vibrant

dans la poitrine et jusiiu'au cœur. Les sons

résonnent dans la cavité pectorale ; la voix

s'y répète en écho ou s'y rélléchit.

Connue pôle diamétral du cerveau, l'o-

reille est plutôt un or^^ane de passivité que
d'activité ; elle reçoit et ne transmet rien,

même dans l'acte d'écouter où l'esprit réa-

git vers le non pour mieux entendre ; mais

sa réaction, qui ne sort point de l'organe, se
l)orne à le mettre dans les conditions les plus
favorables à l'audition. C'est le contraire de
l'œil qui, connue pôle supéi-ieur de l'axe de
l'encéphale, est éminemment actif, donne
autant (pi'il reçoit, et sert avec la parole à la

génération spirituelle, comme l'ouïe est em-
ployée à la conception. Le regard en effet a
une vertu pénétrante, une puissance géné-
ratrice ; il lance du feu et de la lumière : il

éclaire, embrase, vivifie. Il est surtout l'ex-

jiression de la force expansive de l'âme.

L'ouïe est plus en rapport avec la force at-

tractive, et c'est pourquoi elle attire, absorbe,
rassemble, et, par la parole qu'elle est char-
gée de recueillir et de transmettre à l'esprit,

elle l'aide surtout à concevoir sijirituelle-

ment les choses. C'est pourquoi le nom de
la fonction de ce sens est devenu celui de la

faculté de la conception, l'entendement.
Le sens de l'ouïe a un objet spécial, qu'il

peut seul saisir et percevoir, le .son. Le son
est quelque chose de mixte

, qu'on ne peut
comprendre sans l'explication de tout ce qui
concourt à le former ; savoir, l'obj: I dont il

émane, le moyen par lequel il se forme et se
jiropage, l'organe qui le reçoit et enfin le

sens qui le perçoit.

Tout objet peut rendre un son ou pro-
duire un bruit, quand il est frappé, ébranlé.
Ses molécules entrent alors en vibration, et

ces vibrations sont plus ou moins rapides,
en raison de la percussion , et de la consti-
tution du corps, de sa forme, de sa position
et de plusieurs autres circonstances. Cha(iue
corps rend un son analogue à ce qu'il es|

constitutionnellemenj et accidentellement.
Il a une certaine propriété sonore, manifes-
tée par l'ébranlement , et qui dépend de sa

nature et de sa composition. Ainsi il y a des-

corps plus sonores que d'autres, comme les

métaux, le bois sec, les tissus animaux des-
séchés, dont on fait les instruments de mu-
sique. Tout le monde sait que le son d'une
cloche dépend ilu mélange et de la propor-
tion des matières qui la composent. Cepen-
dant le corps ne produit point de son à lui

fout seul, quoiipi il détermine et lui imprime
le ton par sa manière de viljrer ; il faut en-
core qu'il vibre dans l'air, et que l'air mis
en mouvem.'nt par les mouvements du
corps vienne affecter l'oreille. L'air est le

principal conducteur du son , ([uoiqu'il n'en
soit ]ias le meilleur ; il est indispensable
pour ([ue le son soit f(jrmé, ou au moins
pour que nous l'entendions. Qu'on place un
corps sonore dans le vide, une montre à
sonnerie sous la cloche de la machine pneu-
matique, et le son n'est plus perçu- Qu'on
fasse tomloer une balle de jilomb dans le

tube de Torricclli, et elle ne fait pas plus de
bruit dans sa chute que laplume qui se pré-
cipite avec elle. Les molécules de l'air ébran-
lées parcelles du corps, vibrent commeelles;
elles sont successivement comprimées et

détendues en vertu de leurélasticilé, et agis-

sant ainsi les unes sur les autres à la file,

dejjuis l'objet jusqu'à l'oreille, ellesforment
autant de lignes droites ou de rayons sono-
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res, (jui ébranleiU à leur lour la meiuhrane
du tympan et toutes les par'.ies conlif^uiis.

Ndus laissons aux physiciens àexj)li(iuer|ilus

en détail l'irradit-ion sonore et les conditions

qui la rendent jilus ou moins active.

L'oreille reçoit les rayons sonores à peu
près comme 1 œil reçoit les rayons lumi-
neux. On peut la partager en trois parties

distinctes : l'oreille externe, l'oreille moyenne
et l'oreille interne. L'externe se compose du
pavillon, espèce do conque propre par sa

forme etpar sa substance liliro-cartilagineuse

à rassemiiler les rayons, h les rélléchir et

îi les diriger par le conduit auditif vers la

membrane du tymnan. Le conduit auditif a

environ six lignes île longueur ; il est revêtu
d'une membrane très-sensibie qui sécrète le

cérumen, humeur jaune et visqueuse , qui
empêche la poussière, les insectes ou autres
corps étrangers de s'appliquer sur le tym-
jian, lequel doit être uniquement touclié par
l'air, comme la cornée transparente par la

lumière. Le tympan est une membrane de
forme cellulaire, placée verticalement , i(iii

sépare le conduit audit if de l'oreille moyenne,
appelée aussi caisse du tympan. A cetio

membrane, qui lerme exactement la caisse
,

s'attache la chaîne des osselets, le marteau,
l'enclume, l'os lenticulaire et l'étrier; ce
dernier s'applique inmiédiatement sur un
trou cju'on appelle fenêtre ovale , et qui sé-

iiaro 1 oreille moyenne de l'oreille interne,

.a caisse du tympan est remplie d'air, et cet

air se renouvelle continuellement par un
canal ouvert dans l'arrière-bouche, et qu'on
a nommé la trompe d'Eustachc. Nous atta-

chons une grande inqiortance à constater
cette communication de l'oreille avec la

gorge, et par la gorge avec la poitrine. Par
ce j)assage on peut injecter un liquide dans
l'oreille moyenne en cas d'inflammation.
Voil.^ aussi jiourquoi on ouvre instinctive-

ment la bouche pour mieux entendre , ce
tpii donne un nouvel accès aux rayons so-
nores. On remarque encore dans la caisse
tlu tympan le trou rond fermé comme la fe-

nêtre ovale par une membrane, ([ui empêche
la communication de l'air de la caisse avec
Je liquide renfermé dans l'oreille interne.
Cette dernière se divise en trois parties prin-
cipales, savoir: le vestibule qui est au mi-
lieu, le limaçon et les canaux semi-circtilai-
res cjui communiquent avec lui do chaque
côté : dans ces trois cavités le nerf acousti-
que se réiiand en plusieurs branches et

comme une pulpe qui s'éjumouit. Ainsi que
tous les nerls très-sensitifs, il estcontinuel-
nient luljrilié par une humeur qui remplit
l'oreille interne, et qu'on apiielle la lymphe
deCotuni. Ce liquide est indispensable à
l'audition; elle se fait moins bien ((uand il

diminue, parce que le nerf auditif n'est plus
suffisamment humecté ; c'est une des causes
de surdité dans la vieillesse La membrane
du tympan, qui paraît un des organes prin-
cipaux de l'ouïe, n'est cependant point abso-
ment nécessaire; comme le crislallin, qui
joue un rôle si imi)ortant lians la visicm ,

peut ôtie suppléé jusqu'à un certain point,

quand il a éléextrait pour cause de cataracte.

Comment se produit la sensation de l'au-

dition au moyen de ces parties, c'est ce
(ju'on ne peut dire exactement. Nous savons
seulement en général qu'elles y contribuent
toutes, mais il est difficile de déterminer la

part qu'y prend chacune. Le corps ébranlé
vibre et fait vibrer l'air; l'air ébranle la

membrane du tynqian, celle-ci l'air de la

caisse et surtout la chaîne osseuse qui unit

le tympan à la membrane de la fenêtro

ovale. De là rébranlement se communique
au liipiiiie de l'oreille interne, et c'est dans
te lii(uide et |iarce li(iui(le ijue le nerfacous-
ti(|ue est atl'ecté. Nous sommes |iortés h

croire que l'air de la caisse du tympan est

pour pende chose dans l'audition, et que les

vibrations se propagent surtout par les os-

selets; car l'expérience prouve que les corps

solides et l'eau conduisent mieux le son
que l'air. Ainsi s'expli(iuerait l'arrangement
des osselets dans l'oreille moyenne ; le son
se renforçant h mesure qu'il avance conduit
d'abord p;u' l'air, puis jiar les osselets, puis

par l'eau de l'oreille interne, où il rencontre
le nerf qui en est le conducteur par excel-

lence, et qui le transmet au sensorium com-
mune, au sens proprement dit.

Le sens de l'ouïe ne doit pas être con-
fondu avec l'organe de l'ouïe. Le sens est

une irradiation de l'esprit, un mode du
sensorium commune, de la faculté de sentir,

et iiien qu'il s'exerce habituellement par l'o-

reille, ceiiendant il n'y réside point, i)as

]ilus que l'esprit est attaché exclusivement
au cerveau. Ils fonctionnent l'un et l'autre,

dans l'état normal
,
par la partie de l'orga-

nisme qui leur correspond, mais la coopéra-
tion de tel organe n'est pas une condition
absolue de leur exercice. Il y a des circons-
tances plus ou moins extraordinaires, mais
conslalées par l'observation, oiî certaines
personnes ont entendu des paroles, qui no
leur arrivaient point jiar l'oreille (ïxterne,

et dont elles saisissaient parfaitement lo

sens, tandis que ceux qui les eniouraieiit

n'entendaient rien. Un autre fait qui dis-

tinguo le sens de l'organe, c'est que dans
l'audition comme dans la vision la percep-
tion est simple, quoif[ue l'organe soit dou-
ble et ([u'il doive y avoir un tlouble ébran-
lement. La parole qui résonne aux deux
oreilles est )ierrue connue une seule parole

malgré la double impression.

Une .chose qui surpasse toute compré-
hension, c'est la manière prompte et nette

dont l'oreille saisit les sons divers (jui vi-

brent en môme temps sans se confomlre,

en sorte qu'elle discerne à la fOis leur

variété et leur unité, comme il arrive Ji un
chef d'orchestre , dirigeant un grand nom-
bre d'exécutants et de chanteurs. Ici l'art

d écouter paraît poussé au plus haut degré.

Qu'on se figure, si l'on ])eul, des milliers

de rayons sonores arrivant h la fois à la

membrane du tympan, inondée, pour ainsi

dire, par des torrents de mélodie et d'har-

monie, et qu'on explique comment tous

CCS rayons s unissant sans se confondre, se
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croisant sans se gônor, parviennent ^ dé-

poser dans l'oreille une impression d"enseiii-

|jle qui leu' correspond , et à exciter dans
l'esprit par le sens une perception analogue

^ cette impression. Quelle immense multi-

plicité, et en même temjis quelle belle unité !

Que doit-ce être que Tàme humaine avec

son esprit et sa sensibilité jtour sutTire à

tout cela, pour recevoir à la fois tant d'ex-

citations et y réagir ? Nous voyons tous les

jours ces merveilles, nous en sommes les

témoins et les acteurs, et il faut toute la

puissance de l'habitude pour ne pas être à

chaque instant stupéfait d'admiration.

Les physiciens ont observé plusieurs ana--

logies entre les rayons sonores et les rayons
lumineux. Ainsi les uns comme les autres

piarchent en ligne droite avec une vitesse

uniforme, ot quand ils rencontrent un obs-

tacle, ils sent répercutés suivant la même
Joi, en faisant un angle de réflexion égal à

l'angle d'incidence. Les phénomènes de l'é-

cho se produisent à peu près comme ceux
du miroir, sous une forme bien difl'ércnte.

Une autre analogie remarquable, c'est que
le rayon sonore éprouve une espèce de dé-r

(.'omposition comme le rayon de lumière ; il

trouve aussi dans l'oreille une sorte de

prisme qui le brise et l'analyse. Ainsi il n'y

a pas de son qui ne produise ses harmoni-
ques : c'est-à-dire que dans tout son, une
oreille exercée i)cut en discerner au moins
deux autres concomitants et qui dépendent

du son g t'nérateur. Il n'y a donc rien de

vraiment simjjle dans le monde physique,

pas même un rayon de lumière, pas même
iin son, pas même la sensation qu'ils exci-

tent. La simplicité , l'unité n'appartient

qu'au monde intelligible, au monde divin.

Pour nos sens tout est com|dexc, multiple,

comjiosé , çt il leur est impossible d'atteindre

jamais le principe des existences ^ l'élément

qui les produit, ni le terme final où elles

vont se 'résoudre. C'est que le monde sen-

sible n'est rien ]vir lui-même ni de lui-même;
il n'a eu lui ni la raison ni la tin de son exis-

tence, et on ne peut l'expliquer qu'en s'éle-

vant au-dessus de lui. Ici-bas nous sommes
sans cesse pressés, comme dit Pascal , entre

deux infinis que nous ne saisissons jamais,

et que le monde dans son ensemble comme
dans ses parties les plus minimes nous re-

présente toujours symboliquement : l'infini

en grandeur, l'infini en petitesse. Notre ima-
gination s'évertue à se figurer l'un et l'au-

tre, et elle se perd dans 1 indéfini , augmen-
tant sans cesse une quantité qu'elle peut
toujours accroître, liivisant sans relâche une
particule de l'étendue, dont les parties se

présentent encore à la division: tant il res-

sort lie tous côtés que ce monde est une
figure passagère, ombre d'un monde supé-
rieur où sont les principes et les raisons

dernières de toutes ciioses, et sans lequel

la scène qui fraripe nos sens et les enchante
trop souvent n'a ni beauté, nivérité,nibonté!

L'objet principal de l'ouïe dans l'homme,
c'est la parole, car c'est par la parole que ce

sens acquiert toute sa perfection, et remplit

sa fonction' principale, qui est de servir

d'instrument à la fécondation intellectuelle

morale, afin que l'homme-esprit naisse à la

lumière de la vérité. La parole est l'idée, la.

pensée revêtues d'un souffle , enveloppées
li'air et vibrant à travers l'espacedans les vir

brations de l'air qu'elle a mis en mouve-t
ment. Au fond de toute idée, de toute pen-
sée, il y a un sentiment, une volonté qui
panent'de Time, qui sont l'âme elle-même
subissant une action et réagissant. Plus l'âme
sent vivement, profondément, plus sa réac-

tion sera intense, plus son désir sera fort,

jilus aussi ce qu'elle éprouve et ce qu'elle

veut retentira dans le corps, affectera les

fonctions de l'organisme, celles du coeur

surtout, parce (]u'il çst l'organe central et le

représentant spécial de l'être psychique,
Aussi dans ce cas l'action du cœur est nota~

blement changée. 11 bat plus rapidement,
il palpite, il se dilate et se contracte avec
énergie ; le sang s'en échappe avec impé-
tuosité et circule avec ardeur. Le contraire

arrive, quand l'affection éprouvée est triste,

douloureuse. Le cœur se concentre; les

battements sont gênés, serrés et, pour ainsi

dire, ramassés; le sang se retire au centre ou
s'en échappe avec peine, la circulation se

ralentit, la chaleur diminue, le pouls baisse,

est opprimé , roide , intermittent. Toutes
nos affections morales, quelle que soit leur

nature, se font sentir à la région précor-

diale, et y produisent des sensations analo-

gues. Que nous jouissions ou que nous souf-

frions, nous avons besoin de le manifester

pour trouver de la symjihatie ou du secours,

et c'est par la parole surtout que se fait

cette manifestation. Or la parole, dans ce

qu'elle a de physique, se compose de souffle

et d'air. Le souffle vient des poumons qui-

le produisent continuellement par la fonc-

tion de la respiration ; ils attirent l'air exté-

rieur, nécessaire à l'oxygénation du sang
qui circule dans leur réseau cellulaire pour

y être refait, et, tout en chassant au dehors,

en expirant la partie non rcspirable de cet

air et le résidu de l'hématose, ils exhalent

aussi un esprit particulier, tout imprégné
delà substance de l'homme, et qui consti-

tue son haleine, son souffle. C'est ce souf-

fle (jui est le véhicule de la parole, la ma-
tière première de la voix, modifiée ensuite

liar le larynx et tous les organes vocaux.

Or le cœur a une action immédiate sur les

poumons, et par eux sur les organes de la

Yoix, en sorte que la passion ou le senti-

ment qui affecte le cœur affecte aussi ces orga-

nes et [lar suite les résultats de leur fonction,

la voix , la parole, le langajçe : de là l'ex-

pression, l'accent, le ton de Içi iiarole. En
effet la respiration et la voix cliangent avec

les affections du cœur. U y a un rapport ad-

mirable entre leurs organes, et ce cRpport

n'est point seulement une sympathie : l'œil

le saisit, le doigt le touche", puisqu'il y a

continuité d'orgunisation. Quand nous disons

que la bouche parle de l'abonclarice du
cœur, nous exprimons à la fois un fait phy-

siologique et un fait f)*ychol()gique, et cette
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parolii de l'Evangile est vraie nioralciiieiit

et aiiatomiqiiement tout ensemble, (le n'est

point une métaphore, une ligure, c'est l'ex-

pression simple et précise d'une profonde

vérité, qui, bien comprise, jeitc du jour

sur la physiologie, en lui aidant à expliipier

les fonctions de la respiration et de la pho-
nation : sur la pathologie, en lui découvrant
la cause de plusieurs altérations graves du
eœur et de la poitrine ; s\ir la thérapeuti-

que, en indiquant les meilleurs moyens de

les traiter; et enlin sur la psychologie, ei)

lui révélant la cause profonde de l'énergie

et de l'efficacité de la parole.

L'ouie est un sens intermédiaire entre le

monde physique et le inonde intellectuel.

C'est par l'ouïe que Faction de l'esprit in-

telligent pénètre pour la première fois dans
riion}me au moyen de la parole, laquelle,

cérame tout moyen terme, partiei[)e l'i la

nature des deux extrêmes qu'elle doit mettre
en rapport; physique par sa forme, psychi-
que par sonesiirit, en fout point semblable
à l'homme dont elle est i'ex[)ression par son
douJjle caractère. Chaque genre d'existence

ne peut 6lre développé que par un es|)rit de

son degré; c'est pourquoi la raison ne paraît

dans l'enfant ({u'après qu'il a été actionné,
pénétré, vivifié par la parole, et alors seule-

ment il commence à parler. C'est le point

de départ du développement de l'homme
psychique, qui se fait dans un ordre inverse

à celui de l'homme physique. Ce qui l'excite

dans celui-ci, c'est la lumière; par consé-
qu'^nt son premier acte est de voir ; ce qui
porte la vie dans celui-là, c'est la parole

;

par conséquent son premier acte est d'en-

tendre. Or la vue saisit d'abord la totalité, la

généralité, l'unité. Elle s'occupe ensuite à dis-

tinguer, diviser, abstraire ; et le maximum de
laconjiaissance physique acquise par ce sens,

c'est de saisir tous les détails dans l'ensem-
ble, la variété et la multiplicité dans l'unité.

Il en va tout autrement de la connaissance
intellectuelle. Partant de l'audition et delà
pai'ole, elle débute ])ar la multipli(-ité

, par
les sons détachés et successifs du langage;
et il faut qu'elle apprenne ù les combiner
pour en saisir l'unité et la reconstituer.

Ainsi l'enfant qui apprend à parler, jiro-

nonce d'abord tessons les plus élémentaires.

Quand il ajiprend à lire, il commence i)ar

considérer les lettres séparément pour les

bien distinguer, puis il les assemble en syl-

labes , puis avec l.s syllaiies il compose les

mots; puis il enchaîne les mots pour faire

des phrases et ainsi de suite , jusipi'h ce

qu'il s'élève à l'unité d'une |)cnsée expri-
mée complètement par le discours. Mais
quelle distance innnense entre ses premiers
eli'orts pour discerner les sons primitifs du
langage et les re[)roduire , et le tcnqjs oli la

parole devient lumineuse pour lui, où il

voit clairement et objectivement ce i(uellc

énonce I Entre ces deux points extrêmes se

trouve l'exercice du goût de l'espiit, ipii lui

fait savourer le sens, la saveur ou le sel de
îa |)arole , longtemps avant qu'il puisse en
avoir la lumière. L'eid'ant sent la oarole

avant de la comprendre, avant d'en avoir

l'évitience, ou plutôt il la c(pm|irend jiar le

sentiment; cai' sentir, c'est recevoir en soi

une iidluence(|ui modifie.

Ce temps intermédiaire est l'époque domi-
nante de la croyance et de la foi , époque
extrêmement importante dans le déveloi)pe-

ment de l'homme, et où doivent être posées

les bases de la science et de la moralité hu-
maines. C'est un grand bonheur pour l'enfant

d'être i)lacé alors sous l'action d'une parole

de bien et de vérité II en est pénétré h son

insu, il la goûte obscurément , en exprime
le suc, se l'assimile, sans pouvoir s'en i;en-

dre com]ite et souvent sans qu'il en paraisse

rien au dehors ; comme la plante qui germe,
j)ompe les humeurs de la terre et s'en nour-

rit longtemps avant que sa tige surgisse,

l'esprit parait sommeiller , parce que le

mouvement se fait lentement et dans la pro-

fondeur. C'est un sommeil réparateur pen-

dant lequel la nutrition s'oj)ère au dedans,

et il en sortira plus tard un élan vigoureux.
Aussi , à cet âge, il ne faut pas trop exciter

J'enfant h exprimer ce qui est en lui. Com-
ment voulez-vous qu'il vous dise nettement
ce qu'il éprouve, quand il ne le sait pas lui-

même , incapalde qu'il est encore d'en ac-

quérir la conscience jiar la réflexion? On
doit lui laisser absorber et digérer tran-

nuiliement l'instruction reçue et ne pas le

lorcer h produire prématurément ; car il

n'est pas encore nubile dans l'ordre intellec-

tuel, on ne ferait que le fatiguer en pure
perte, ou l'épuiser h produire des avortons. Il

nefautdoncpointluiimposer un travail (fes-

prit qui exige de l'invention, des vues d'en-

semble,^ distinction des parties dans le tout,

d'une idée dans ses dévelop[iemenls , d'un
principe dans ses conséquences. Pour cela

il faut être capable de la vue de l'intelligence

et de la compréhension qu'elle^donne. C'est

l)ien pi us à goûter les choses qu'à en rendre
raison qu'on doit l'exercer; et les explica-

tions ([u'on peut lui demanderdoivent porter

sur la forme plus que sur le fond. — Voy.

Vlnlrodudion.
ORGANISATION dk l'homme. Vuy. Ca-
OllGANOGÉNÉSIE. Voij. OEil.

RACTÉRISTIQUE UE I.'HOMME.

ORGE. — L'orge, xçlM^pl des anciens poè-
tes grecs, serah des Hélireux, yava en sans-

krit, a été cultivée depuis longtemps. Dans
les poëines d'Homère , on trouve souvent
yauEuzov; souvcnt aussi il est question de
1 orge ilans les livres de la Bible. Le terri-

toiio d'Athènes est renommé à cause de la

bonne ipialité de l'orge qu'on y récolte, tan-

dis que les autres produits sont d'une qua-
lité inférieure. ïliéophraste fait l'énumé-
ratioii des es[ièces d'orges suivantes : orge
à deux rangs, à trois, à quatre, à cinq, à six

rangs om hexastique. Mais il faut croire que
les copistes ont intercalé sans réflexion cette

indication des espèces à trois et à cinq
rangs, ou bien que c'est guidé par des in-

ductions philosophiques
, que Tnéophiaste

a introduit ces espèces en liistoire natu-
relle, car on ne les rencontre jamais dans la
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nature. Columolle ne mentionne que dpux
espèces, l'orge distique ou galatique et l'orge

hexastique on canlherintim; la jiremière de
ces espèces se semait au printemps et la

seconde en automne. Palladius ne cite éga-
lement que deux espèces. Théophraste re-

gardait l'orge comme une céréale d'hiver ,

eveepté celle qu'on appelait orge de, trois

mois. Il paraît que notre orge à (juatre rangs
ou carré est une production moderne , et

qu'elle sort d'un pays froid et humide ,

car Columelle regarde les semailles des
céréales au printemps comme une simple
exception à l'usage commun, tpii n'est pra-
ticable que dans les pays froids , et jamais
dans les contrées d'une température élevée.
Du reste, les anciens connurent plusieurs
variétés d'orge, comme le prouve le pas-
sage de Théophraste que nous avons cité

,

mais elles ne sont plus maintenant cultivées
que par curiosité et pour avoir des variétés,
et non pour leur produit. L'orge peut, selon
Diodore de Sicile, croître à l'état sauvage en
Egypte, en Sicile, suivant Homère; suivant
Bérose, en Babylonie; ou dans l'Atlique , à
côté du froment suivant Platon; Pline en
place la jiatrie dans l'Inde orientale , et

Moyse de Chorène dans l'Arménie, sur les

bords du fleuve Kour (()69). Il faut appli-
quer à l'orge tout ce que nous avons dit

sur la patrie du blé. Les observations ré-

centes n'ont point confirmé ce que Linné
avait avancé, que l'orge et le blé croissent
S|)ontanément en Sibérie. La patrie de cette

céréale nous reste donc inconnue. Avant de
penser à la chercher en Asie, il faudrait je-

ter ses regards sur l'Afrique septentrionale,
avec d'autant plus de raison que du temps
d'Hérodote l'orge était employée à faire de
la bière ou du vin d'orge, suivant l'expres-

sion du père de l'histoire. La confection de
la bière avec l'orge suppose une culture
très-ancienne et une connaissance approfon-
die de ses propriétés.

ORIGINE DE L'HOMME. — Nous lisons
dans le plus ancien des livres : Dieu dit :

Faisons l'homme à notre image et à notre
ressemblance; et qu'il domine sur les poissons
de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les

animaux, et sur toute la terre. — Et Dieu
créa l'homme à son image; et il le créa à
l'image de Dieu : il les créa nuUe et femelle. —
Dieu les bénit, et leur dit : Croissez et multi-
pliez-vous; remplissez lu texre et vous l'assu-

jettissez, etc.

A la place de cette doctrine, qui constitue
la dignité de l'homme et le fait sortir des
mains du Créateur, le rationalisme a ima-
giné une théorie qui fait descendre l'homme
(le la race des quadrumanes, de l'espèce orang,
uont l'organisation s'est perfectionnée. Nous
avons réfuté longuement cette théorie abjecte
dans Vinlroduction du deuxième et dans celle

du troisième volume de notre Dictionnaire

de zoologie, ainsi qu'à l'article Génération
SPONTANÉE, qui sc Irouve dans le deuxièm^
volume de ce môme Dictionnaire. Voyes. aussi

l'article Génération spontanée, dans le pré::

sent Dictionnaire. On trouvera encore ces
théories panthéistes et matérialistes expo-
sées avec détail, et combattues par de nou-
veaux arguments, dans notre ouvrage Du
langage et de son rôle dans la constitution de

la raison, ou Vues philosophiques sur l'ori-

gine des connaissances humaines. On trouyersi

particulièrement dans notre Nouveau traitç

des sciences géologiques les arguments em^i

pruntés à la paléontologie pour réfuter ces
systèmes dégradants.
ORIGINE DIVINE de la parole. Voij. la

note III, à la fin du volume.
OS, LEun structure et leurs proportions

dans les dift'érentes races humaines. — On
sait qu'il existe entre les différentes races

d'hommes quelques variétés relativement à
la stature moyenne du corps, à la grandeur
et aux proportions des membres et du tronc,

et aux rapports des dilïérentes parties. Ces
variétés ont été diversement considérées par
les anatomistes : quelques-uns ont pensé
que, prises dans leur ensemble, et surtout
prises conjointement avec les autres faits

de déviation qui peuvent se présenter dans
les races, elles copstituent des caractères

vraiment spécifiques et suffisants pour auto-
riser à admettre dans le genre humain
l'existence de plusieurs espèces distinctes.

Dans ces dernières années, et depuis que
les voyageurs ont songé à recueillir les faits

relatifs à l'histoire physique de l'espèce

humaine, on a pris les mesures absolues et

relatives des diverses parties du corps, et

l'on a fait, au moyen d'un instrument nommé
dynamomètre, des expériences destinées à.
faire connaître avec quelque précision la

fofce musculaire des races nouvellement
découvei;'tes. Les fciits qui ont été recueillis

jusqu'ici sont loin d'être assez complets pou('

permettre une vue d'ensemble, et le seul
résultat général auquel on soit arrivé, c'est

que chaque nation oti're à cet égard quelque
particularité qui est pour elle caractéristi-

que. Il n'y a pas un continent, il n'y a,

pourainsi dire, pas une île dont les habitants
n'otl'rent dans les proportions de leurs mem-
bres, dans les dimensions relatives des di-

verses parties de leur corjis, quelque chose
de particulier qui peut servir à les distin-

guer.
Dans le nombre de ces variétés, l'une des

plus importantes est celle qui se rapporte à

laconformation du bassin. Camper, Sœmmer-
ring, Wliite et plusieurs autres anatomistes,

ont depuis longtemjjs observé que la race

nègre présente à cet égard quelque chose
de particulier; et afin de l)ien faire ressortir

la diflérence qu'ils apei'cevaient , ils ont

donné plusieurs des mesures de cette partie

(G69) GeiHjraph. Armitia
, p. 360. Peut-êlre au- égale celle de notre orge à deux rangs, de telle sorte

r^nsriiu'js litoiiiùi l'occasion d'étudier la graminée qu'il est facile de la confondre avec l'orge véri-

<iOi)t parle ce Kéiigranhe. Vhordeum buthosum lable.

s élève, dans le sud de l'Europe, à une iiauteur qui
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du squelette. Ce sujet a été repris depuis
par le docteur G. Vrolik, d'Amsterdam (670),

dont les recherches portent un cachet encore
plus marqué de précision, et dont les résul-

tats ont pu d'ailleurs être comparés à ceux
du professeur M.-J. Wèher, de Bonn (071),

qui a examiné la question d'un autre point

ue vue. M. Vrolik semble avoir été conduit
à ces recherches par la remarque que la

forme du bassin devait exercer une influence

plus ou moins grande sur la conformation
du fœtus. 11 a essayé de découvrir quelles

sont les iiarticularités caractéristiques de la

forme du bassin dans diltércntes nations,

en examinant la forme do cotte partie du
squelette chez un homme et chez une femme
de race nègre, chez une femme de race hol'

tentote ou boschismane, chez deux Javanais,

homme et femme, et chez un métis issu

d'un blanc et d'une mulâtre.

M. Vrolik a remarqué que chez les Euro-
|)éens les dilféreiices entre le bassin de
l'homme et celui de la femme sont très-

considérables, mais beaucouj) moins frap-

pantes et moins jirononcées que celles que
l'on aperçoit en comparant les deux sexes
dans la race nègre. « Dans cette race, dit-il,

le bassin de l'homme, quand il serait pris

de quelque béte féroce, ne pourrait pas èlie

d'une substance plus ferme ou avoir des os
]ilus forts; le bassin de la femme, au con-
traire, réunit la délicatesse et la légèreté à

la rondeur... Cependant, quelque délicate

que soit sa comiiosition, il est difficile d'en
écarter l'idée de l'animalité.

« La direction verticale des iléons, leur
élévation aux tubérosités postérieures et

supérieures; la grande proximité des épines
antérieures et supérieures, la moindre lar-

geur du sacrum, la moindre étendue des
hanches, la petite distance entre le bord su-
périeur du pubis et la proéminence du sa-
crum, la brièveté des diamètres transverses
aux épines et tubérosités ischiatiques, la

forme allongée que le bassin acquiert par
là, tout cela rappelle à notre esprit la forme
du bassin du singe.

« La structure des mômes parties dans la

race hottentote et boschismane n'est connue
jusqu'à présent que par le squelette de la

femme qui mourut à Paris en 1815. La forme
du bassin chez cet individu indique, selon
le docteur Vrolik, la condition inférieure de
la race ou sa plus grande animalité, compa-
rée môme avec la race nègre.

« On n'oljserve, ajoute notre auteur, dans
aucun homme exempt de difformité, une
direction si verticale des os des îles. Ils se
distinguent en outre par leur hauteur très-
grande, en comparaison de leur largeur.
Cette largeur est à peu près d'un pouce et

demi moindre que dans les bassins de fem-
mes européennes. Leur hauteur, au contraire,
('>t de beaucoup supérieure à celle des autres,

s'élevant à plus de la moitié de la quatrième
vertèbre lond)aire.

« La dislance mutuelle des éfiines anté-
rieures et supérieures des os des îles est

d'un quart de pouce moindre que dans le

I)lus petit bassin de négresse que j'ai me-
suré, et il s'en faut bien de trois quarts de
pouce .ou d'un pouce entier dans les plus
grands. )•

Le docteur Vrolik oppose à la forme du
bassin chez ces Africains celle de la pre-
mière partie cliez les naturels de Java, et il

insiste particulièrement « sur la singulière

légèreté, la petitesse apparente, et Tijuver-

ture à peu près ronde au détroit supérieur
du bassin de la femme javanaise. >-

M. Vrolik nous donne dans soi' ouvrage
la figure du bassin d'une femme et d'un
homme de Java.

Le professeur Weber, comme nous l'avons

dit, a examiné d'un autre |>oint de vue les

différences dans la forme du bassin humain.
Il réduit à quatre toutes les variétés de
forme que peut jirésenter cette partie du
corps, et if les décrit ainsi qu'il suit :

1" La forme ovale. — Un bassin ovale est

celui dans lequel le détroit supérieur pré-
sente la figure d'un œuf; c'est-à-dire qu'é-
troit en avant, vers la symphyse des pubis,
il va en s'élargissant vers la partie moyenne
qui correspond à peu ]irès aux articulations

sacro-iliaques, puis au delà se resserre jus-
que vers le promontoire, où il se termine en
pointe mousse.

2» La forme ronde. — Un bassin rond est

celui dans lequel l'ouverture supérieure est

ronde. La partie de la circonférence corres-
pondant à la symphyse et aux branches ho-
rizontales du pubis est moins resserrée que
dans la forme ovale, ce qui fait que le dia-

mètre antéro -postérieur a à peu près la

môme étendue que le diamètre transverse.
3° La forme carrée ou qiiadrilatèrc. —

C'est la forme du bassin dont les côtés, prin-
cipalement celui qui est formé par les os
pubis, sont jusqu'à un certain point rectili-

gnes, de sorte que le détroit supérieur re-

[iiésenle à [icu près un carré {larfait ; le dia-
mètre transverse cependant est plus grand
que l'antéro-postérieur.

\° La forme en coin est celle d'un bassin
qui est comme comprimé latéralement, de
manière à être notablement plus étroit d'un
côté à l'autre que d'avant en arrière. Les os
l>ubis s'unissent sous un angle aigu, et les

branches horizontales se portent en arrière,

suivant une ligne plus droite que dans la

forme ovale. Le diamètre antéro-postérieur
est allongé, et le détroit supérieur est plutôt

oblong qu'ovale.

Ce qui résulte des recherches faites par
notre auteur sur les différentes formes du
bassin, c'est qu'on trouve des exemples do
cha(iue forme dans les différentes races
d'hommes : d'où on doit donc tirer la con-

(070) Considéralions sur la diversiic des bassins de
di'jërentes races humaines; Anislcrdain, 1826, lii-S",

< t Atlas tie 8 plaiulics iii fol.

(071) Die l.ehre von den tir-und Raçeitfornien der
Scliàdel tind ficckcn des Menscheii ; Piissi-tcloir, 1850,
iii-i", avec 53 iilanclics.
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elusiou importante qu'il ny a point, pour
cette partie du corps, de conformation qui
soit particulière à une race, et constitue

chez elle un caractère permanent. Dans la

première partie do son ouvrage, M. Weber
avait établi une classillcation semblable pour
les formes du crâne. Il avait posé en fa't

que quatre formes principales, qu'il désigne
ciiacune par un nom particulier, jieuvent

é;re distinguées dans les tètes humaines, e'i

que la configuration crânienne corresjion-

dante à chacun de ces (piaire iirinci) aux
Ijpes se montre dans plusieurs races dillé-

l'L'ntes. Les exemples qu'il donne ue chacune
des formes du bassin sont les suivants :

i° Pour la forme ovale : le bassin d'un
turoiiéen et celui d'un Botocudo;

2" Pour la forme ronde : le bassin (J'unc

femme européenne, celui d'une négresse,
celui d'une Holtentote, enlin celui d'une Ja-

vanaise.
3° Pour la forme carrée : le bassin d'une

européenne, celui d'un Javanais, d'une Ja-

vanaise, d'un métis, d'un second Javanais,

d'un second métis.

V Pour la forme en coin ou forme oblon-

f;ue : lo bassin d'une Eurojiéenne, celui d'un
iotocudo, d'un r.alVe, et de plusieurs né-
t^resses existant dans les collections de Sœm-
mcrring et de Vrolik.

M. Webert conclut que chacune des formes
du bassin qui dévie du type ordinaire, peut
être rencontrée dans des individus aiiparte-

nant à plusieurs races dift'érentes, et que
cependant il y a une de ces formes prédomi-
nante dans chaque race. Ainsi la forme la

plus commune chez les Européens, c'est la

forme ovale; chez les nations américaines,
c'est la forme ronde ; cliez les Mongols et

ceux (|ui leur ressemblent, c'est la forme
(;anée; cliez les rac'es africaines, enlin, c'est

la forme oblongue qui prédomine.
De la slructure du squelette. — En compa-

rant entre elles plusieurs races humaines, les

nnatomistes ont observé des variétés dans la

longueur relative des os et la forme des
niembres, et ils ont cru lemar^iuer cjue les

races les plus grc,-sières, les moins civili-

sées, avaient, dans plusieurs particularités

de leur organisation, une ressemblance éloi-

gnée avec les animaux inférieurs. Ces diffé-

rences ne s'aperçoivent que lors qu'on con-
sidère, dans chacune des races que l'on com-
pare entre elles, un grand nondne d'indivi-

dus; car, dans chaque race, quelle qu'elle soit,

on trouve des hommes qui, sous le rapport
des particularités en question, s'écartent tel-

lement de la moyenne, qu'on pourrait, si

l'on n'avait égard qu'à ce caiactère, les ratta-

cher à une race fort diflei'ente de celle à

Uupielle ils aiipnrlicnnent elferiivement.

il est évident qu'on ne saurait considérer
comme caractères s|)éiiliijues des particula-
rités de cette nature ; elles m; doivent être

considérées que commu variétés, même
quand elles se renconirent dans la grande
majorité des individus dont une race se com-
j)Ose, puisque les ciuses, (pji, agissant sur
un individu, donnent naissance à celte par-

ticularité de conformation, ont bien pu mo-
dilier toute la tribu.

Proportions des parties. — Les races
d'hommes peu avancées dans la civilisation

ont, ainsi que les races d'animaux qui n'ont

point été modifiées par la culture, les mem-
bres grêles, maigres et allongés
Les nations qui ne vivent que d'aliments

empruntés au règne végétal, et en quantité

à ])eine suffisante, sont moins vigoureuses
que celles qui sont mieux nourries, et il

semble que les proportions de leurs mem-
bres soient difl'érentes. Les Hindous, c'est un
fait bien connu, ont les bras et les jambes
proportionnellement plus longs et moins
musculeux que les Eurojiéens ; et l'on a re-

marqué de jilus, lorsque des sabres de sol-

dats indiens ont été apportés en Angleterre,

que la poignée en était trop jietite pour les

mains anglaises. On sait encore que toutes

les races sauvages ont moins de force mus-
culaire que les peuples civilisés ; c'est ce

([u ont prouvé pour la première fois les expé-

riences de Péron, qui trouva les naturels de
l'Australie, de Timor et de la ïasmanie,
faibles en comparaison des Européens. Ces
expériences ont été répétées plusieurs fois

sur d'autres nations sauvages, et toujours
avec le môme résultat. Mackensie, Lewis et

Clark nous assurent que les indigènes do
l'Amérique otJVent la même infériorité de
force physique : dans les combats, de troupe

à troupe ou d'homme à homme, les Virgi-

niens et les Kentuckiens ont toujours, sui-

vant Volney, l'avantage sur les Américains
sauva.jes.

Dans toutes les autres races comparées à

la race européenne, les membres présentent

une plus grande courbure des os longs, et

des formes moins parfaites. Chez les nègres,

.

les os des jambes sont déjetés en dehors.

Sœmmerring et Lawrence ont observé quç
chez ces hommes le tibia et le péroné sont

en avant pins convexes que chez les Euro-
péens ; leurs mollets sont très-haut et attei'

gnent jusqu'au jarret ; leurs pieds sont très-

plats, et le calcanéura, au lieu d'être arqué,

se continue presque en ligne droite avec les

autres os du pied, qui est remarquablement
large. Leur main présente aussi, dans sa

disposition générale, quelque chose d'ana-

logue.
White a avancé, et l'on a cru générale-

ment d'après lui, que l'avant-bras est chez

le nègre beaucoup plus long que chez l'Eu-

ropéen, et que la différence est portée au
point de constituer un véritable rapproche-

ment vers les caractères des singes. Les faits

cc[)endant prouvent que cette ditl'érence est

très-légère, et ne dépasse en aucune façon

les variétés qu'on peut observer chaque jour

en comparant plusieurs individus api'arlc-

nanl à une môme race ou à une même na-

tion. D'ailleurs, il y a une telle dispropor-

tion, sous le rapport de la longueur des

extrémités, entre les hommes et les singes

adultes, qu'on ne voit pas trop de quelle

importance pourrait être le rajiprothemcnl

quon voudrait établir, et truelle w.'rait la
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conclusion quon en pourrait tirer. Les Ijras

de lorang, selon M. Owen, atteignent ses

talons ou au moins sa cheville, et ceux du
chimpanzé ou troglodyte , descendent en-

core au-dessous du genou. C'est là une diffé-

rence très-tranchée, très-positive entre les

es])èces de singes les plus anthropoïdes et

les races d'hommes les plus incultes. Cepen-

dant le plus léger rapprocliement vers le

type des quadrumanes sérail, s'il était bien

constaté, une circonstance très-digne de

fixer l'atlention et qui, conjointement avec

d'autres faits, tendrait à prouver que môme
dans la conformation physique on retrouve
1 lus de l'animal chez les races humaines à

l'état sauvage que choz les races cultivées

ou chez celles dont la civilisation remonte à

une époque très-reculée dans l'histoire du
monde.

Depuis le temps de Sœmmerring, on s'ac-

corde généralement à admettre que, chez le

nègr€, la colonne vertébrale rencontre la

base du crâne en un point situé assez en
arrière pour qu'il en resuite une ditîérence

sensible dans l'aspect général du corps. Dau-
benton avait observé ciue, dans les quadru-
pèdes, le trou occipital est placé derrière le

centre de gravité île la tète, circonstance qui
exerce une grande influence et à laquelle

tient la différence qu'on observe entre
l'homme et les animaux inférieurs quant à

la position relative de la tôte et du tronc.

M. Owen, dans la comparaison qu'il a faite

du squelette humain avec le squelette d'un
singe, nous a parfaitement montré l'étendue
de cette diUérence, et a prouvé qu'elle est

beaucoup plus grande pour le singe adulte
(]u'on ne l'avait supposé avant lui. Mais si

on compare entre elles les races humaines,
ou ne trouve réellement pas (in'elles jirésen-

fcnt sous ce rapport des différences appré-
ciables. Le trou occipital, dans le cr;\ne du
nègre, n'est pas en effet plus en arrière que
dans le crâne de l'Européen ; s'il paraît l'être,

cela tient seulement à la projection de la

mâchoire supérieure, et particulièremeut à

la saillie de l'arcade alvéolaire.

En résumé, l'examen des faits relatifs aux

différences que présentent, dans les rares

humaines, les formes du cor|)s et les pro-

portions des j)arties, nous conduit à ron

dure qu'aucune de ces déviations ne s'élève

au rang de distinction spécifique. Cette con-

clusion repose sur deux arguments princi-

paux. Le premier, c'est qu'aucune des diffé-

rences en question n'excède les limites des

variétés individuelles, qu'aucune n'est plus

tranchée que les diversités qu'on rencontre

sans sortir du cercle d'une nation ou môme
d'une famille ; le second, c'est que les varié-

tés qui se montrent dans les races humaines

ne sont pas, sous tous les rapports, aussi

considérables, à beaucoup près, que celles

qu'on voit se présenter chaque jour dans les

différentes races d'animaux issues d'une

même souche ; et il n'y a pas, on peut le

dire . une seule espèce domestique qui

n'oflffe des exemples nombreux de beaucoup
].lus grandes déviations du caractère typiciuo

de la race.

Après ce qui a été dit <i ce sujet, nous pou-

vons regarder la conclusion générale quo
nous venons d'énoncer comme suflisamment

établie. Cependant, ces particularités propres

à certaines races n'en devront pas moins
fixernotre attention, et nous les considérerons

plus spécialement quand nous en serons à

décrire les diverses tribus dans lesquelles

elles ont été observées comme faisant partie

du caractère national.

OS du corps humain, leur disposition mé-
caiii(|ue. Voy. yiniroduction.

OSACES. Voy. Siocx.
OSSEMENTS HUMAINS découverts à Meu-

don (I8'j5), rapport de M. Serres. T'o;/. Celtes.

OSSÈTES. Voy. Aiuamî.
OSTÉOLOCiIE. Vay. Anatomik iii>jai>;b.

OTAHITL Vuy. MAi.AYO-roLï.NiisUiXs,

OUÏE. Voy. 0RE1L5.E.

PALMIER."— L'Afri(iue centrale prcluit
plusieurs arbres qui croissent sïoniané-
inent et dont les fruits sont comestiitles,

mais jamais elle n'en produisit un dont le

fruit fût assez substantiel pour devenir la

]:rinciiiale nourriture de l'homme et lui te-

nir lieu de pain. Lorsque nous avançons
vers le nord de cette partie du monde, aus-
sitôt parait le palmier dattier {2)hœnix dac-

l;ilifera), avec son fruit doux, agréable et

tLdlement nourrissant, que des i)euplades
entières en firent leur principal aliment et

qu'elles en ont conservé l'usage même jus-
qu'à ce jour. Le iialinier croît en abondance
dans toute la Nuide d'Egypte, sur le ver-
sant méridional de l'Atlas, jusqu'à l'Océan

atlantique ; il crdît aussi dans l'Arabie, la

Perse et une partie de l'Inde, mais au sud,
il ne passe pas les bouches de l'Indus,

comme Va déjà remarqué Garcias de Or(a ;

on ne le trouve plus dans l'oasis de Dar-

four, entre les 13 et 13' lat. N. C'est dejiuis

le 19" jusqu'au 35 de lat. N. , que le dattier

réussit le mieux. Au sud de l'Europe, il

croît facilement, donne des fleurs, même
des fruits , dans la partie méridionale du
Portugal , en Sicile , dans la ^Morée ; mais

ces fruits n'atteignent point une maturité

complète, excepté dans la plaine brûlante

d'Elcha, dans le royaume de V».'ence ( Esp.

mér. )
, où on en cultive une grande quan-

tité à cause de la douceur de leurs fruits.

On cultive encore le palmier près de Saint-

llemo , sur la rivière di Ponente, en Pié-

mont, sous le VV de lat.; mais seulement à

cause de son feuillage, qu'on emiiloie pen-

dant la semaine sainte à l'ornement des

églises ; on l'exporte pour Home et le.< su-
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très villes (jo l'Italie. Le [laliiiier aime les

pla'nes, il ni croît pas sur les hautes mon-
tagnes, parce qu'il veut une température
moyenne de 21 à 23" centigrades ( 10 ^ — -27

\ Réauni.) pour porter de lions fruits. Il

aime les terrains sablonneux et humides; si

on veut le cultiver dans les endroits frais,

il faut se donner beaucoup de peine pour
l'arroser et avoir grand soin de le faire; il

est du reste trc^'s-facile h cultiver, on le

propaj^e par le semis des noyaux ou bien en
éclatant les drageons qui poussent des raci-

nes ; il faut avoir l'attention de couper les

anciennes feuilles , si l'on veut avoir des
fruits de meilleure qualité. Le palmier a

une tige belle, grêle, sans branches, ter-

minée par une toufte do feuilles; il s'élève

à une fiauteiirr de 50 pieds, rarement il

dépasse celle de 70. Il pousse lentement.
Cet arbre n'a pas, à proprement parler , une
véritable tige, c'est plutôt un liourgeon ,

un stipe [Stipes, Uicli.
)

, comme celui que
produit l'asperge ; ainsi , il ne croît point en
diamètre, mais il conserve la grosseur qu'il

avait quand sa toulîe de feuilles est arrivée
à son déveloji[.ement complet. La crois-

sance du palmier est très-lente, il vit un
siècle ; on prétend qu'il peut vivre deux
cents ans et plus , cependant il doit dé-
croître jjeaucoup pendant le second siècle.

Nous avons sur le palmier un ancien traité

assez reconimandable; il est de C. Kemp-
fer (072). Ce traité est dans la partie de son
livre oii il décrit avec beaucoup d'enthou-
siasme les voyages (ju'on fait au travers des
l)Osquets de palmier, dans les montagnes
de la Perse, quand les chaleurs de l'été et

les maladies qu'elles amènent commencent
h se faire sentir à Bender-Abbassi , sur le

golfe Persique , et qu'il peint le plaisir qu'on
éprouve dans ces bosquets. Kenqifer décrit

déjà fort exactement la fructilication du pal-

mier, ilont les fleurs milles et les tleurs fe-

melles sont portées sur des individus sépa-

rés; quand il n'existe pas dans le voisinage
d'individus à fleurs mâles, on détache une
sjiatlic avec les fleurs mâles qu'elle contient,

on la divise en plusieurs morceaux qu'on
suspend auprès des fleurs femelles. Les
anciens connaissaient cette manière de fé-

conder le palmier. Théophraste dit très-

précisément qu'on incisait la s]>alhe, qu'il

nomme aussi spalha laKàBn ) , servant d'en-

veloppe aux fleurs, les fleurs mâles, qu'on

lAL 1088

(072) Aniœnit. cxolic, f.isc. l.

(673) Hist. Pliiiil., l. Il, 1. IX., § i, cJilion

^clinoi:!.

(G74) Reiseii uddamerkiingcn , rcrscitiedene thcite

(1er linrburei odcr de Levante belrcffend , S' ausg
;

Leipz-is, nCj, s. 272.

(07S) Toutes rcs expressions ilt';ivciit sans doute

(le yoivixôf, couleur de sniig, sringuincus, qui sans
doiili' vifiU (l'un ancien substantif, fotvii, sang.

( l .ItddiAKT, C.7/«»»«H,302, où la question (le l'étyinolo-

i;ie(liiiiom(lesIMiéiii('icnsestliailéefnrtautonç.) Won-
sculein 'iil il est très-vraisemlilableque les Pliëniciens

liraii'ul leur nom de celui qu'on donnait à la couleur

1 ou;;e, et non celle-ci le sien des Pliéniciens, mais
on peut même ralTirmcr, parce (|ue dans l'Iliade, on
trouvo trcs-souvcnl un mol déiivé de 'c-cvôf,

secouait pour en faire lomlicr la poussière
fécondante sur l'nvaire des tleurs femel-
les (073). Pline décrit les amours du pal-
mier dans un style emphatiqiie et d'une
mnnèro si peu vraiseml)lable , qu'on ne
peut s'arrêter à cette description.

La Bible parle souvent du palmier. Lors-
que les Israélites, après leursortied'Egj'pte,
erraient dans le désert, ils vinrent à la pé-
ninsule d'Ezion Gelier, près d'Elini ; là il

yavait douze puits et soixante-dix palmiers;
ïes Israélites' y campèrent sur le bord de
l'eau. Vers le milieu du siècle dernier,
Scliow n'y vit plus que neuf puits, mais il

y avait plus de deux cents palmiers (674),

ce n'est pas à dire pour cela que le pays ,

comparativement aux autres, ait éprouvé
du changement. La scènedes poëmes homé-
riques est trop reculée vers le nord , aussi
n'est-il question qu'une seule fois dans
VOdijssi'e d'un palmier à Délos, qui long-

temps après était encore célèbre. Ainsi , un
granil palmier, célèbre dans l'antiquité

,

avait nécessairement dCl exister dans cette

île. Plus tard , le palmier devint un arbre
très-connu des Grecs. Le nom de foivo; sem-
ble dériver du nom dos Phéniciens qui por-

tèrent le palmier du sud vers le nord. A une
époque fort reculée , les Phéniciens habitè-

rent le rivage de la mer Rouge, comme le

prouve une ancienne tradition citée jiar

Hérodote (l. v, c. 89), c'est-à-dire dans une
contrée où ils durent apprendre à connaî-

tre le palmier. Il est hors de doute ([ue le

nom des Phéniciens, ainsi que celui du
phénix , dérive du nom donné à la couleur
rouge, car il est bien établi qu'on doit aux
Pliéniiiens l'invention de la couleur de
jioiir[)re, tirée du murex, ou plutôt des pro-

cédés pour proiluire en général les couleurs

vives (075).

Aiuii, ntius trouvons la patrie du dattier

dans ces contrées qui furent le lierceau

d'une civilisation plus élevée : dans l'E-

gypte, à Méroë , dans l'Arabie, ces con-

trées qui dans le principe furent habitées

par les Phéniciens , dans le pays de ces

Ethiopiens si renommés dans l'antiquité.

Dans les bosquets de iialmiers de ces con-

trées, l'homme trouva une nourriture abon-

dante; eu faisant sécher les fruits, il aug-

menta leur qualité nourrissante. L'homme
apprit donc à faire des provisions, et une
fois qu'il fut en sécurité pour sa nourriturç.

cl une fois seulement le mol fnmvi;, elmnl xxiu,

V. m. Probablement les Plié.iiciens < nipbiyèienl,

dans la composilion de leurs couleurs , un grand

nombre de substances a\ilrcs que l'anima' du »««-

rex, cl 1 on serait lenic de croire qu'ils faisaient un

secrel de la connaissance de ces matières en ne

parlant que du murex. Les Phéniciens n'aui aient-ils

pas donné leur nom à la mer Rouge, dont ils habi-

tèrent les cotes dans l'origine? La fable du pliérix

se raiiache sans doute à un oiseau qui avait un plu-

mage d'un rouge vif, qui rarement prenail son vol

vers les contrées du Nord, comme il arrive à plu-

sieurs oiseaux de passage, qui ne vonl que irèsTfa-

rcincnt dans des coiUiécs éloignées ,
par exemple

l'oiseau de para.lis , le guêpier eonimuii ( Meiops

apiaslcr, Li.n.n.).
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il songea à se prémunir surlesautrcs iioints.

L'industrie et les sciences sont les sieurs de

la jiaix et du repos.

PAMPÉEN. Voy. Méditerranéens.
PANTHÉISME. Voy. Physiologie intel-

lectuelle et Nature.
PAON. — Tous les voyageurs s'accordent

à dire que le paon se trouve à l'état sauva.^e

aux Indes orienlales :les anciens ont connu
cet oiseau. Kulî'on pense que le paon est

venu en Grèce après les conquêtes d'Alexan-
dre ; Cuvier le répète d'après Buffon : mais
ils n'ont pas pris garde qu'Aristophane parle

déjà du paon dans sa pièce des Oiseaux et

ries Achai-iinniens, car \\ dit que l'ambassa-
deur du roi de Perse a apporté des paons.
Suivant Plutarque et Atliénée , le paon est

venu à Athènes dii temps de Périclès , où
on le montrait alors pour de l'argent. Le
nom grec t«w? est certainement le mot
persan thams, dérivé d'une manière un
jieu forcée de tei'vm (670). Le temj)s où le

paon fut importé en Grèce est celui où les

répuliliques grecques étaient en relation si

particulière avec les Perses , que l'on vit

quelquefois des personnages influents se

laisser corrompre par le roi de Perse. Bo-
i;liart a réuni avec beaucouj) de soin les pas-
sages des anciens sur lesquels je me suis

apj)uyé. {Hierozoicon, p. ii, 1. ii, c. 16,
p. 242. ) Schneider avait déjà, dans ses notes
sur Vllistoire des animaux d'Elicn , relevé
l'erreur de Buffon. Il est probable que cette

erreur vient d'un passage d'EJien dans lè-

vent pas encore être considérées comme coriir

plètes, et il reste mèaie beaucoup à faire
pour que le sujet soit comijlélemcnt élu-
cidé.

On a pensé jusqu'à présent que les diffé-
rences de couleur ou de teint sont moins
importantes, pour la sé|iaration à établir en-
tre les races, que quelques autres caractères
et particulièrement que les différences dans
la forme du corps et dans la configuration du
crAiie. Cependant un savant français, bien
connu pour l'étendue et l'exactitude de ses
recherches sur divers sujets relatifs à l'ana-
tomie et à la pliysiologie, M. Flourens, con-
sidère les différences de couleur coinn.e
constituant, pour les diverses races, un ca-
ractère plus essentiel qu'aucune autre par-
ticularité. Les raisons de cette opinion se-
ront développées dans les pages suivantes.

C'est une remarque commune qu'il existe
entre la couleur de la peau ou le teint, et la
couleur des cheveux et celle des yeux, ou
pliilùt de J'iiis, une certaine correspon.lanie.
Le fait est vrai comme observation générale,
mais il est sujet à beaucoup d"ex( épiions,
particulièrement dans les individus et dans
les races qui ont les cheveux noirs. Parmi les
Européeiis,lesdeux variétés les plus marquées
de teint sont celles qui se montrent chez les
individus que les Français désignent par les
mots de blonds et de bruns. Les uns ayant
les yeux bleus, des cheveux blond-clair et
la peau blanche; les autres ayant les yeux
noirs, la peau brune et les cheveux noirs.

quel il parle de l'admiration qu'é|>rouva A ces deux variétés, nous devons en ajouter
yMexandre lorsqu'il vitdes paons dans l'Inde, une troisième qui est la lariété albine, re-
Schneider pense avec beaucoup de justesse
qu'Elien a voulu dire qu'Alexandre avait é;é

étonné de trouver dans l'Inde le paon à

i'état sauvage (iELUN., Ilisl.anim., 1. v, 2L)
PAPOUAS. Voy. Genre.
PAUBATIYAS Voi/. Aborigènes,
PAIUAGOTOS. Voy. Caribes.
PAROLE. Voy. Oreille et Langage.
PASSIONS. Voy. Affections morales.
PATAGONS. Voy. JIéditerranéens.
PAWNÉES. Voy. Sioux.
PEAU. — Les variétés dans la couleur et

la contexture des téguments internes et ex-
ternes dépendent de l'organisation de par-
ties qui sont en quelque sorte extra-cuta-
nées. Ces parties appartiennent à ce qu'on
appelle quelquefois l'enveloppe cornée du
corps, et elles sont souvent, quoique à tort,

représentées comme étant de nature inorga-
nique, ou tout au moins comme ne possé-
dant pas de vitalité propre. Cependant elles
sont réellement douées de propriétés vitales
particulières, et présentent un mode d'orga-
nisation très-remarquahle et très-, urieux,
dont les pricipaux caractères ont été réoem-
nient constatés ]iar des recherches micros-
coi)iaues. D'ailleurs ces recherches ne peu-

gardée comme une sorte de monstruosité,
mais seulement peut-être parce qu'elle es»
beaucoup plus rare que les précédentes.
Dans les contrées du centre de l'Europe,

la plupart des haliilants ne sont, à propre-
ment [larler, ni blonds ni l)runs ; mais leur
teint tient le milieu entre ces deux extrê-
mes. Les blonds prédominent dans les con-
trées septentrionales, et les bruns dans h's
contrées méridionales. Si nous divisons les
races humaines d'après ces trois variétés,
fondées principalement sur la couleur des
cheveux, nous devons considérer le groupe
des bruns comme comprenant de grandes
variétés qui se montrent dans la couleur de
l'iris et dans la teinte de la peau. Cliez plu-
sieurs nations qui ont généralement les che-
veux noirs, liris est souvcntd'un brun foncé
ou de couleur chocolat, comme parnji les
Chinois; chez d'autres, il est fréquemment
verdAtre ou noisette, comme dans quelques
races de nègres du Congo; chez ([uelques
populations à cheveux noirs, il est gris et
môme lileu. Ce sont autant de déviations do'
la couleur dominante cpii est noirâtre quailfl
les cheveux sont noirs. La tendance au dé-'-

velop|)ement des teintes claires n'apparaît

(67bJ C est 1 opinion des grammairiens grecs
; (!u voibe arabe signifie ajnsier ses onicmenis, comirc

copeiulant (A«f«s n'tsl pas dans le Ditlioniiaiie per- fuit le paon; toutes ces cxpressior.s coiiv;e no, t
San de Caste), mais dans le clial.iéen, le syriaque bien à cet ois.-an, el le radical des diverses Ja,;onis
et l'arabe. Dans le ehalJéeii et le syriaque, il est uarail plus r..pprotlic de Tt<w«, que de T.ivw. "

sons la racine Ihous, rein-, crier; la tiiuniièiiie fornu'
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couleur (1(

PE4 vm
tlonc qiii'liiunfols que dans
voux, la peau demeurant très-noire. Dans
(l'autres cas, on observe en outre que la peau
est hlandie ou plutôt étiolée. Dans quehiues-

uns enlin, les cheveux eux-iuômes varient

et deviennent jaunes ou rouges, et cela ar-

rive niômc chez les races à peau noire; ce-

jienJant. en pareille circonstance, la couleur

de la peau prend généralement une nuance
plus claire.

Ces variations apparaissent, comme nous
le prouverons par des exemples, chez des

enfants nés de parents bruns ou uiéme chez

des enfants issus de races noires; mais des
Changeuients analogues se manifestent en-
core chez un même individu considéré à dif-

férentes époques de sa vie. Des enfants nés
blonds et continuant à avoir les cheveux
brun-clair pendant leur enfance arrivent

souvent h avoir des cheveux noirs en api)ro-

fhanl de l'Age adulte. Une semblable transi-

lion transforme queUiuefois en Idondsdes
individus quid'abord ne pouvaient éire com-
pris que dans la variété albine. Dans cette

dernière variété , la couleur de l'œil est

rouge, parce que, en raison de la matière

coloVante de l'iris et de celledu pigment noir

t[ui tapisse le choroule, la lumière rélléchie

prend une teinte rougeâtre en traversant les

vaisseaux sanguins transparents de l'iris et

des parties internes de l'œil. Ce défaut, joint

h l'absence totale de matière colorante dans

les cheveux et dans la peau, constitue le vé-

ritable albinisme. Quand la matière colo-

rante, qui n'existait pas dans l'enfance, vient

plus tard à se produire, le teint du blond

succède à celui de l'albinos. Il est au reste

plus commun, comme nous l'avons dit, de

voir le teint de brun remplacer le teint de

blond.
Les observations suivantes qui o(rrenl[ilu-

sieurs cas auxipiels s'ai>pli(pic cette reuiar-

que, soni extraites d'un excellent mémoire
tîu professeur (jraves, de Dublin.

« L'année passée, dit notre auteur, le doc-

teur Ascherson me lit part d'un cas oii il

avait vu le pigment de l'œil se développer
cliez un enfant albinos âgé de trois ans. Cet

enfant avait en naissant les cheveux blancs

et les yeux violets, avec les pupilles rongc-

foncé; à la fin de sa troisième année, ses

cheveux étaient blonds et ses yeux élaient

bleus, mais ils conservaient encore à un de-

gré très - remarquable, quoique moindre
qu'auparavant, cette mobilité et cette agita-

tion particulières à l'Albinos. C'était alors

le seul cas de cette nature dont j'eusse en-

tendu parler, excepté l'exemple cité jiar Mi-
chaëlis dans lîlumenbach [Ribliotlikiue de.

Médecine, volume !IL page CTO), exemple
qui encore ne repose (pie sur l'auloiité

inieilaine de ([uehjues paysans. Par un ha-

.sard assez singuliei-, j'eus bientôt la bonne
fortune de rencontrer moi-môme un cas

semblalilo. Dans ma jeunesse, vivaient, non
loin de chez moi, d<'ux enfants, le iVère et

la sœur, df)ul les yeux, les cheveux et le

teint olfraient à un tel degi'é les caraclèies

de la learnsis, qu'ils élaient reconnus pour

albinos même par des personnes étrangères

à la médecine. Dernièrement, j'eus occasion

de me souvenir d'eux en lisant dans un jmir-

nal un avertissement où leur nom se trou-

vait : j'app/is que le frère était devenu mar-
chand de tabac; en allant le voir je trouvai,

à mon grand étonnement, que ses yeux, dô
violet-rouge qu'ils avaient été, étaient deve-'

Venus gris, et que ses cheveux, de blancâ

étaient devenus blonds; la sensibilité mor-
bide des yeux, pour la lumière, avait aussi
grandement diminué. »

Le système dans lequel toutes ces variété-s

ont leur siège est le système extra'corial ou
exodermal, lequel constitue, si je puis m'ex-»

primer ainsi, l'enveloppe externe du corps,

enveloppeexterieurememehlavraiepeau.ee
système auquel appartiennent, chez les ani-

maux, les diverses productions cornées, com-
prend, quand on le considère dans l'ensem-
ble des vertébrés, non-seulement les cornes^

mais aussi les sabots et les ongles en géné-
ral, les cheveux, les plumes et autres appen--

dices de môme nature. Les diversités qu'il

nous présente dans sa couleur, sa constitu-

tion et son organisation sont infinies, et c'est

certainement, de tous les tissus du corps,

celui qui est le plus variable. On a fait, de-
puis quelques années, de grandes recher-

ches relativement à la nature et à la texture

des parties d'oii dépend l'a variété de couleur,

et, afin d'obtenir à cet égard des notions tant

soit peu satisfaisantes, il sera bon d'embras-

ser d'un coup d'œil rapide l'histoire de ces

investigations qui ont conduit leurs auteurs
h des o'pinions qui, il faut le dire, ne sont

l:as toutes parfaitement conformes entre

elles.

Les anciens anatomistes ne connaissaient

que deux des parties dont se conqiosent les

téguments communs ; ils n'avaient aucune
idée d'un tissu interposé entre la vraie

jieau, c'est-à-dire le derme (appelé aussi

quelquefois corium), et la [)cau extérieure

ou superficielle, c'est-à-dire l'épiderme; ce

sont là d'ailleurs réellement les deux parties

principales de l'enveloppe tégumentaire
commune, tant chez l'homme que chez tous

les mammifères. En général, le nom d'épi-

derme ne s'applique qu'à la portion de l'en-

veloppe superficielle qui revôt les parties

véritablement extérieures du corps, et celle

qui se continue sur les surfaces intérieures

est désignée plus particulièrement sous le

nom d'épilhéliuin. Au reste, quelques per-

Minncs ne foid jtoint cette distinction, et em-
jddient le mot épilhéliurn pour désigner l'é-

jjjiiernie, aussi bien que l'épithélium propre-

ment dit.

Le célèbre anatomiste Malpighi fut le

premier ijui découvrit une troisième couche
inleiiiosée entre le derme et l'ciiiderme. 11

vit (pie le siège de la coloration du nègre ne

se trouve ni dans l'épiderme, ni dans le

derme, ces deux parties de la i)eau étant,

chez l'homme noir, de même couleur que
(liez l'Eurojiéen. Quelque lem{)S auparavant,

M.dpigM avait découvert dans la langue du

bd'uf une membrane niuqu(^use, de texlura
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réticulaire, .située au-dcssoiis île l'épidcrnic,

el il supposa que la muqueuse qu"il venail de

trouver en pareille situation dans la peau
du nè^rc, c'est-à-dire placée au-dessus du
demie, devait avoir la môme disposition. De
cette supposition naquit l'expression restée

si lon^'d'inps iKipulaire de rete murosum.
All>iuus lectilia plus tard l'observation de

Malpij^hi, et il montra que la substance co-

lorée qui s'étend entre le derme et l'épi-

dcrme forme une membraup continue. De
son temps, on adiuellait ipic la ]ic.ni du nè-
gre se composait do trois [laiiies di.sijnclcs :

le derme blanc, l'épiderme de couleur cen-

drée, et le corps muqueux noir.

Longtemps a|irès Albinus, Cruikshank,
dans une série d'observations sur la peau
(l'un nègre atteint de la petite vérole, ne
découvrit pas moins de quatre couches in-

terposées entre i'épiderrao et la vraie peau ;

deux placées au-dessous de la couche colo-

rée, cette couche elle-même et une autre
placée au-dessus. Ces recherches furent con-
tinuées par (l. A. riaultior (077), qui s'ap-

pliqua principalement à examiner les efl'els

des vésicatoires sur la peau du nègre, et il

trouva aussi les (juatre couches, savoir: une
composée de bourgeons vasculaires san-
guins, (pt'on a nonunée le corps pupiUa'ue;
uii(> seconde, c(ue cet auteur nonuno incni-

brnne albughiée profonde; puis une aulre
formée d'une substance brune (la coucije
'le matière colorante); enfin la membrane
aibnginée superficielle.

M. Flourens a essayé d'arriver encore h
une plus grande précision. Dans les prépa-
rations qu il a mises sous les yeux de l'Aca-

démie des sciences, il a montré entre l'épi-

démie et le derme quatre couches distinctes

sans compter le coi'ps papillaire ou vascu-
laire dont nous avons parlé plus haut. Les
découvertes de ce célèbre anatomiste sont
extrêmement curieuses et l'ont conduit à
d'importants résultats. Les quatre couches
qu'il reconnaît sont :

1° une qui repose im-
médiatement sur le derme (cette première
membrane est de structure celluleuse et

forme u"n (issu réticulaire) ;2°une memijrane
continue et qui a l'aspect des muqueuses
ordinaires; 3" le pigment noir, qui repose
sur celle-ci, et qui peut être considéré comme
cnnstiliiant une l'ouche, bien qu'il n'ait pas
assez de cnusislance et de cohésion pour re-
cevoir le nouide membrane; 4.° enfin, la lame
interne de l'épiderme, qui est placée au-des-
sus du pigment coloré, et (jui forme la qua-
trième couche.
Do ces quatre couclies, la seconde "est

colle qui doit fixer le plus particulièrement

(r>77) Recherches sur roryniisalion d: lu pcdu de
riioiniite; Paris, 1809, iii-'v.

(tJ78) Hecliercliex anatumiques sur te corps mu-
ijneux, nu appareil pigmentai de la peau dans t'Iii-

dii'H C.liarrua. le nègre et le mulâtre, par M. Fioc
lUNs. {.\ni)iil;'.t des sciences naturelles, ii" série, Zoo-
logie, I. VII, p. 156.)

(fi79) Ci'Uc race a clé loiil à fait exterminée. Les
H<iix iiidiviiliis qui fiiiciit examines par M. Flnii-

rt'iis avaieiii clé auienés en Fiance d'un pays voisia

l'attention, d'autant mieux que, selon
M. Flourens, elle constitue un corps orga-
nisé distinct, qui se trouve seulement clicz

les hommes à peau colorée et manque com-
plètement chez les blancs; chez ces derniers,
du moins, JL Flourens dit n'avoir pu la dé-
couvrir par la méthode ordinaire de la ma-
cération (678).

Le pigmentum, ainsi que nous l'avons vu,
est étendu sur la niemljrane muqueuse, et
lors(pril est mis à nu par la macération, i'

est lioaucoup plus foncé qu'il ne le paraît h
travers la demi-transparence des deux épi-
dermes. La surface interne de la couche
niuipieuse est hérissée de prolongements
qui passent par les interstices du tissu cellu-
laire et vont se fixer au derme. Ces prolon-
gements, qui forment la gaîne des poils, se
]iorlent jusque sous leur racine et parais-
sent constituer la lame interne de leur
bulbe. On ne les trouve que dans les régions
où il y a des poils. Quant h la membrane
piginenlale même , elle est d'une consistance
partout à peu près égale, et assez é[)aisse
pour pouvoir être divisée en deux feuillets :

c'est sur sa face extérieure que la substance
colorante est étendue. Cette dernière subs-
tance, comme nous l'avons observé, ne
forme point une memljrane distincte, mais
une simple couche, un dépôt, une sorte
d'onduit ; elle est recouverte par une véritable
membrane continue, qui est la lame interne
de l'épiderme.
M. Flourens a démontré, au moyen de la

macération, l'existencede toutes ces couches
dans la peau d'un nègre, ('ans celle d'un
nudûtre, et aussi dans celle de deux In-
diens Cliarruas, indigènes de l'Amérique du
Sud (679) qui a])partiennent à une race de
couleur très-foncée. La même méthode de
macération, essayée sur la peau d'une per-
sonne blanche, ne put lui faire découvrir ni
la membrane muqueuse, ni le pigmenium
qui y est déposé. Il ne trouva, entre le

derme blanc et la lame externe de l'épi-

derme, rien aulre chose que cette laine in-
terne de l'éiiidernie dont nous avons déjà
fait mention; c'est, pour le remarquer en
passant, dans ce second épidémie qu'il croit

reconnaître le siège de la couleur brune qui
se produit dans le teint des blancs, par suite

d'une longue exposition à la clialcur du
soleil.

M. Flourens n'est pas le premier anato-
miste qui ait essayé sans succès de décou-
vrir le rete tnurosam dans la peau des blancs.

Il y a longtenqis c]ue le docteur Gordon en
a également reconnu l'initiossibilité , après
avoir essayé de tous les moyens ordinaires,

(1 • l'Uruguay. Leur teint était aussi fonce que eclui

d" bcauconp de nègres, et le nom de peaux roucjes,

que l'on donne assez généralemenl à toutes les iri-

lius américaines, n'aurait pu assurément leur con-

venir. Don Félix d'Azara a fait la même vemaniue
SMC la peau des Indiens de cette même triliu. Les

Cliarruas étaient des liommes ircs-fcioces, d'un ca-

racicrc taciturne et sombre, et qui, bien diirérr'jiis

on cola de leurs v lisins les Cuaiaiiis, parai'iS.iiiîiil

i:. capables (!e lecevuir auciiiic livihsaiiou.
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M. Flourens, avons-nous dit, établit dans

le mémoire dont nous venons de citer des

extraits, que l'altération fjui se produit dans

les peaux blanches par 1 action du soleil, a

son siège dans la lame interne de l'épi-

derme; dans un mémoire postérieur, il s'at^

tache à démontrer que cette même membrane
est le siège de la couleur brune que l'on

observe chez les femmes dans l'aréole mam-
maire (680).

Sœmmerring a depuis longtemps annoncé
que l'épiderme, chez le nègre, est d'une

teinte plus brune et plus obscure que chez

l'Européen; mais cette assertion ne coin-

citle pas avec l'opinion à laquelle M. Flou-

rens a été conduit par ses oliservations. Ce
dernier, en effet, considère l'altération de

couleur qui se produit, sous l'intluence de

diverses causes, dans la peau des blancs,

comme étant, par sa nature, totalement diffé-

rente de celle (jui est naturelle à la peau du
nègre, et comme ayant son siège dans un
tout autre tissu. La première altération, se-

lon lui , dépend simplement d'une teinte

accidentelle de l'épiderme, tandis que la

couleur du nègre est donnée par une mem*
lirane particulière qui ne se trouve point

chez les races blanches. M. Flourens établit

ainsi une ligne de séparation très-distincte

entre ces deux divisions du genre humain.
11 considère la diversité en question comme
constituant une véritable distinction spéci-

fique, ou, en d'autres mots, comme prouvant
que le nègre et l'Européen appartiennent

à des espèces difl'érentes. En effet, l'esis^

tence d'un tissu tout à fait iiarticulier à une
race , d'un tissu dont on ne peut trouver

aucune trace dans les races voisines, cons-
titue une différence beaucoup plus grande
que celle que l'on trouve souvent en com^
jiarant les espèces qui sont placées les unes
auprès des autres dans les séries zoologi-

ques.
Cependant une foule de faits consignés

depuis longtemps dans les ouvrages de mé-
decine, et d'autres qui se présentent jour-
nellement à l'observation, seraient, pour
ainsi dire, inex])licai)les, si l'on adinellait la

supposition de M. Flourens. Par exemple.
On sait qu'il y a diverses affections géné-
rales qui, chez les Européens, donnent à la

peau une teinte très-foncée; chez beaucoup
de femmes, une teinte brune paraît autour

(G80) Recherches anatomlques sur les structures

romparées de la membrane cutanée et de la membrane
Inuifucuse, par M. Flourens. ( Annales des sciences

huturelles, ir série, Zuoloijie, t. IX, p. 239.
)

(()81) Boinarc, dans un ailiile cité par Bliinien-

t)àcli, fait mention d'une paysanne française dont
l'alidomeu devenait complélenienl noir pendant clia-

que grossesse; et Camper parle d'une femme de liant

rang qui avait naturellement la peau blanche et un
très-beau teint, mais qni, chaque fois qu'elle deve-
nait enceinte, commençait immédiatement il biunir.
I Vers la fin de sa ^çrossesse , ajoule-t-il, elle deve-
nait une véritable iie^'iesse. i Apres l'accoïKlifinent,

la couleur noire s'eliarait graduellement.
Le doileur ('.. Slraik ( ()bserra!iones médicinales

de febrihus mlermillentibus ; Ticini, 1791, in-8") fait

iiR'iitiuii d'un homme ijui devint aussi noii' qu'un

des mamelles, et s'étend considérablement
jiendant le temps de la grossesse, puis, après
l'accouchement, s'efTace prescjue complète-
ment. L'altération de couleur qui se produit
dans cette circonstance, varie non-seulement
quant au degré d'intensité de la teinte* et à
l'espace qu'elle occupe, mais aussi quant
aux régions qui en sont le siège : chez cer-
taines femmes, c'est l'abdomen seulement
qui présente cette coloration; chez d'autres,

c'est le corps tout entier. Ces faits, qui ne
sont pas rares, suffisent pour jirouver qu'in-
dépendamment de l'influence de la chaleur
solaire, il peut survenir dans la constitution

tel changement qui donne à la peau une
couleur noire, semiilalile à celle qui est na-
turelle à la race africaine (681).

La substance colorante du derme est d'ail-

leurs susceptible d'être résorbée* et de dis-

paraître ainsi , même des peaux où elle se

trouve naturellement. On a vu assez fré-

quemment, et dans différents pays* des nè^
grès jierdre leur couleur noire et devenir
aussi blancs que des Européens (682).

Ces cas de développement accidentel, dans
la peau des blancs, d'une substance qui la

colore en noir, et ceux de disparition, dans
la peau de certains noirs, du pigment coloré
qui y est naturel, sont, je le répète, des faits

qui paraissent inexplicables, si on admet les

idées (le M. Flourens, sur la com|)osilion de
la peau dalis les différentes races. Or, les

faits étant constants, on est naturellement
re|)orté vers l'autre alternative qui paraît
s'êlre [irésentée à l'habile anatomiste lui-
môme, savoir, que la méthode d'investiga-
tion employée par lui (les procédés ordinaires
de la macération et l'examen à l'œil nul,
n'était pas sufiisante pour nous faire péné-
trer dans la structure intime de la peau.

Les recherches microscopiques, en effet*

nous offraient le seul mode d'investigation
qui pilt lever tous nos doutes à cet égard, et

nous révéler la structure intime des organes
tégumentaires. Ces recherches ont été entre-
prises et jioursuivies avec succès par plu-
sieurs anatomistes allemands, parmi lesquels
nous citerons comme les jilus distingués,
Hehle, Purkinje et Schwann. Il résuite de
l'ensemble des travaux de ces savants que
la peau n'est point composée de membranes
continues, mais qu'elle est de structure cel-"

lulaire, c'est-à-dire formée de nombreuses

nègre h la suite d'une fièvre. Blumenbach dit qu'il

possède un moiceau de la peau de l'abdonien d'un
mendiant, laquelle est aussi noire que celle d'un
africain. Haller, Ludwig et Albinus ont générale-

ment cité des faits do ce genre.— V. aussi P. Rayer,
Traité théorique et praticjue des maladies de la peuu ;

Paris, 1855, t. III, p. 555, et pi. xxii.

((J82) Un exemple de ce genre est consigné dans
le l.VII' volume des Trunsactivns philosophiquesi

hlmkosch cite le cas d'un nègre qui, de noir^ devint

jaune, et Caldani nous apprend qu'un nègre qui

exerçait à Venise l'élat de cordonnier, et qui était

noir lorsqu'on l'anieiia encore enfant dans cette'

ville, devint en grandissant'de moins en moins foncéj

et (init par avoir le teint d'une personne afiectée

d'une légère jaunisse.
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couches superposées de cellules, de sorte

que ces diverses parties ne sont point aussi

nettement séparées les unes des autres qu'on

l'avait jusqu'ici supposé.

Les anatomistes désignent sous le nom de

cytoblastcs, ces cellules\[ui offrent dans leur

arrangement des dispositions très-remarqua-

hles, et dont l'ensemble constitue en totalité

l'enveloppe tégumentairo. Cette enveloppe

n'est pas propre exclusivement aux surfaces

extérieures du corps; elle se continue aussi

sur les membranes muqueuses et dans les

conduits excréteurs; elle revêt la surface lisse

et polie des membranes séreuses, les cavités

du cœur et l'intérieur des vaisseaux sanguins,

jusque dans leurs dernières ramifications.

Les cellules ou cytoblastes contiennent un
noyau solulc, de forme ronde ou ovale et

marqué par un ou deux granules ponctués.
La structure de ces noyaux est constante,

mais celle des cellules transparentes qui les

enveloppent est variable, et de cette variété

résultent les différences qui s'observent
entre les épithélium ou tuniques membra-
neuses externes des diverses surfaces.

Selon Hcnlo, on peut distinguer trois sor-

tes d'épithélium. Dans l'une, les cellule.;

sont en contact immédiat avec le noyau qui

les remplit, et sont disposées en couche con-

tinue. Comme cette disposition rappelle celle

dos pierres dans les pavés de nos rues, Henle
désigne l'espèce d'épithélium qui la présente
sous le nom d'épithélium en pavé [pflasler-

cpilhelium). Cette espèce est celle qui recou-
vre le derme et la plupart des membranes
séreuses, y conqiris la conjonctive qui s'étend

sur le globe de l'œil.

Des cellules de forme conique , disposées

de diiTérenles manières, composent les deux
autres espèces d'épithélium ( l'épithélium

cylindriforme et l'épilhélium cilié), qui
couvrent différentes surfaces internes du
corps.

Dans l'épithélium en pavé, qui forme l'en-

velop[ie sui:)erficielle de la peau , on voit les

cellules rangées par couches superposées
placées au-dessus du derme, et présentantdes
formes un peu différentes, selon qu'elles sont

plus ou moins extérieures, et par suite plus
ou moins exposées aux compressions. Dans
les couches supérieures , les noyaux et les

cellules s'aplatissent progressivement et

finissent par ressembler à des écailles. Le
contour des cellules, de rond qu'il était dans
les couches ])rofondes , passe par suite de la

pression à la forme polygonale dans les cou-
ches moyennes ; dans les couches externes
de l'épidérme, les noyaux sont à peine visi-

bles , et les lamelles ou écailles sont telle-

ment confondues, que ce n'est qu'au moyen
des plus forts grossissements qu'on peut dis-

tinguer la véritable structure de ces parties,

et encore y jiarviendrait-on difiicilement, si

l'on n'avait pu suivre les changements gra-
duels de forme des cytoblastes.

On voit , d'après "cela , que l'on ne peut

(68-2') Miller, Arc/iii). fur dk Physiologie, 1810,

hept. 2, 180.

(G83) P.ige 181 , Ueber die Striutur dcr U'«r:e;î
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plus se représenter l'appareii (éguraenlaire

comme composé d'un nombre déterminé de
membranes continues , indépendantes des
tissus avec lesquels elles sont en contiguïté,

et ayant chacune une organisation distincte ;

cette idée reposait évidemment sur des
observations incomplètes et des dédm lions

erronées.
Henle a porté aussi son investigation

sur ce qu'il nomme les membranes pigmen-
taires , c'est-à-dire sur ces parties d'appa-

rence membraneuse qui flonnent la couleur
à différentes surfaces; il a trouvé qu'elles

offraient aussi une structure cellulaire, mais
qu'elles ne constituaient point de véritables

membranes. La couche pigmentaire de la

tunique choroïde de l'œil est composé de
cellules polygonales, offrant chacune à leur

centre un noyau incolore et ayant l'espace

environnant rempli en partie de granules
du pigment coloré. Le même anatomiste a
fait aussi des observations sur la peau du
nègre, et il a découvert, outre les cellules

dont nous venons de parler, il'autres cellules

renfermant le pigment noir qui communi-
que sa teinte foncée à la i)eau de l'Africain :

il les a trouvées agglomérées surtout sur les

parties saillantes du rete Malpighii qui cor-

respondent aux rides ou aux petites éminen-
ces de la surface du derme. Ces cellules

qui ressemblent, pour la forme, à celles du
pigment de l'œil , représentent quelquefois
une sorte de prisme h six pans ; mais le

plus communément leur forme est celle

d'un polyèdre irrégulier arrondi sur les

angles. Selon les mesures prises par Henle,
leur longueur serait de 0,0039 à 0,0062 de
ligne, et leur largeur d'environ 0,005 (G82).

Postérieurementauxreclierclies de Henle,
le docteur G. Simon , de Berlin, en a entre-
pris de nouvelles dans le but de déterminer
si les diversités de couleur qui s'observent
dans la peau des Européens (tant celles qui
ne sont autre chose que des variétés natu-
relles du teint dans l'état de santé, que
d'autres qui se produisent dans certains états

maladifs), dépendent de la présence de
semblables cellules remplies de pigment,
ou proviennentdequelqueautre cause (683*).

Parmi les variétés normales ou naturelles
qui s'observent à cet égard dans la peau des
Européens, il faut distinguer surtout la

coloration de l'aréole mammaire. Le docteur
Simon dit qu'il a souveiU examiné l'aréole

sur des cadavres dont la peau était elle-

même assez fortement colorée et d'une teinte

brune bien décidée. En examinant de min-
ces lames séparées au moyen d'incisions

perpendiculaires, il a vu que la couleur
lirune était causée par la présence de cellu-
les remplies de pigmentum. Elles sont pla-
cées dans le rete Malpighii, et on les trouve
en grand nombre dans les espaces compris
entre les papilles tactiles [den (ienfiihlswarz-
chcn). Lorsqu'il isolait les cellules en déta-
chant un fragment de cette partie de la peau,

mut ueber Pigment-hildung in die Haut , von D. G.
Simon. (Miller, Archiv., 18-40, 189.)

3o
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il n'avait qu"à enlever lYpideniic pour aper-

cevoir bien nettement le pigmcnlum qu'elles

contiennent sous forme de petits noyaux :

quelquefois il aperçut aussi des cellules qui

n'avaient de noyau\ pigmcnlaires que vers

leur périphérie , tandis qu'on n"en pouvait

découvrir aucun dans leur centre. Pour la

.forme et la grandeur, ces cellules do Taréole

ressemblent tout à fait aux cellules pigmen-
taires du nës.vo., telles que les décrit Henle.

Le véritable épidémie paraissait toujours

incolore, soi L qu'on l'observât par transpa-

rence, soit qu'on l'observât par réflexion.

Afm de mieux constater le fait , le docteur
Simon eut recours à la macération ; un
morceau de peau de l'aréole mammaire fut

maintenu dans l'eau assez longtem[>s iiour

que l'épiderme commençât à s'en détacher ;

or, dans cet état même, des observations répé-

tées ne purent faire découvrir de cellules pig-

mentaires dans les lames superficielles (084).

On sait qu'il y a encore d'autres parties

de la peau dans lesquelles on trouve chez
les Européens une coloration semblable à

celle de l'aréole mammaire. Ces parties

furent aussi pour le docteur Simon l'objet

d'un examen attentif , et le résultat de ces

observations fut exaetcmeut le même que
pour celles dont nous venons de parler.

Dans la catégorie des colorations anorma-
les de la peau dues à la présence de cellules

pigmenlaires , il faut ranger en première
figue plusieurs espèces de nœvi maierni ou
taches de naissance , et ce que l'on nomme
les taches de rousseur. On sait qu'il y a

deux espèces de nœvi maierni : les uns vas-

culaires et les autres pigmentaires. Ces der-

niers consistent tantôt en de grandes pla-

ques de couleurs variées (ce sont ceux qu'on
désigne plus spécialement sous le nom do
taches de naissance) , et tantôt en de petites

taohes jjrunes , parfois même tout à fait noi-

res, qui ne s'élèvent ])as du tout ou ne
s'élèvent que de très- peu au-dessus de la

superficie de la peau. Ces petites taches sont
généralement de forme arrondie et irré-;u-

lièie : on les désigne quelquefois sous le

nom de signes , nom qu"o{i donne aussi aux
taches des éphéiides, on pityriasis rersicolor,

avec lesquelles cependant il faut éviter de
les confondre.
Le docteur Simon a fait des observations

sur deux cas de grandes lâches de naissance :

une de ces taches était d'un brun foncé et

l'autre d'un gris noir. 11 trouva, pour toutes

les deux , la substance colorante contenue
dans les cellules pigmentaires du rete Mal-
pighii. Ces cellules sont ]ilus confluentes ({ue

celles de l'aréole mammaire, mais d'ailleurs

elles leur ressemblent parfaitement.
Quant aux petites taches de naissance ou

signes, le docteur Simon a ])u en examiner
un grand nombre , puisqu'il s'en trouve fré-

quemment sur le corps humain. Celles qui
ne font pas saillie au-dessus de la surface de
la peau, lui ont ofl'ert exactement la luênie

structure que les taches en i)lâques dont
nous venons de parler. Dans celles qui sont

saillantes, on observe qu'il s'élève de petits

prolongements qui consistent en un tissu

celluleuximiiarfaitement organisé ; les cellu-

les pigmentaires sont dispersées à la surface

de ces prolongements et recouvertes par
l'épiderme. Cette dernière membrane a paru
au docteur Simon être incolore, et il n'a pu
apercevoir aucune cellule pigmentaire dans
ses couches superficielles.

Môme dans les taches de rousseur {lentigo),

la substance colorante se trouve dans le rcie

Malpighii , qui, quand on l'observe par
transparence , offre une teinte d'un brun
clair sur les points où existent ces taches.

En faisant usage de forts grossissements , il

est facile d'y constater la présence des cellu-

les pigmentaires.
Toutes ces colorations anormales de la

peau, remarque le docteur Simon, ont beau-
coup de rapports avec les colorations nor.iia-

les ou naturelles que nous ofl'rciit , chez le

nègre, lensomble de la surface du corps , et

chezl'EuroiJéen, certaines parties seulement
de cette surface ; et , de plus , elles forment
une sorte de transition à cette affection

générale de l'enveloppe cutanée , qu'on
désigne sous le nom de m('kuinse , affection

dans laquelle , comme l'a prouvé Muller , il

y a production de cellules ])igmcntaires,
production qui augmente ou diminue selon
les progrès do l'état maladif.

Ce que l'on doit conclure des résultats de
ces recherches , c'est c[u'il n'y a point, entre
la peau de l'Européen et celle des autres
races, de différences organiques qui puissent
faire sujiposer , dans le genre humain , une
diversité d'espèces, et qu'au contraire, indé-
pendamment même des eft'ets dus à l'action,

du climat ou des autres causes modificatrices'

principales, il y a véritablement transition,

])assage des conditions de structure qui
caractérisent une race, à celles qui en carac-
térisent une autre.

Avant d'al)andonner ce sujet, il ne sera
pas inutile de faire remarquer que le sys-
tème épidennoique ou corné, auquel appar-
tiennent les appendices extra-cutanés (fioils,

plumes écailles, etc. ) ,
qui sont chez beau-

coup d'animaux le siège des variations de
couleur , est précisément de tous les systè-
mes organiques celui qui subit les altéra-
tions les ])lus remarquables, les plus éton-
nantes. Ainsi, ce sont dos productions
épidenuoïques que ces cornes qui arment la

tête de beaucoup de ruminants, et qui, dans
une même espèce, offrent, chez les diverses
races, de si grandes différences : dans quel-
ques-unes, les cornes atteignent des dimen-
sions énormes ; dsns d'autres , elles man-
quent complètement ; et non-seulement ces
différences se montrent onire des races qui
existent depuis longtemj-s comme distinctes,

mais on les voit naître jiarmi les descendants
de parents communs. Les sabots, qui sont

CJS't) M. Floiirens lui-iiiômo, par des expériences jusque dans les races lilanriies. (Voy. Bltfon, Ilis

u.lérieure» ,
a reconnu l'exibleiitc du i)ii;inen!uiii ivirc di' ses Iriivaitx cl de ses idéa.)'
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des parties de môme natuie, suljissenl aussi

chez divers animaux de semldaijles cliau-

gements. Entre tous les cas que l'on peut

citer de cette dernière sorte de déviations ,

celui des pnrcs solipnhs est [)eut-èlre le plus

reuiarquahlc en ce qu'il juiraîtotlrir la repro-

duction lies caractères spécifiques qui api^ar-

licnnent à une autre famille d'animaux.

Personne, dailleurs, n'a jamais eu l'idée qu(!

cette race ,
qui est bien connue, constituât

une espèce distincte.

Il y a lonj;temi)s que BufTon a observé que
la peau présente de grandes variations dans

beaucoup d'espèces animales, et ipic c'est la

modification la plus sensible produite par

l'état de domesticité. La peau de l'âne, par

exemple, s'adoucit beaucoup chez les races

domestiques. L'une sauvage de la Perse a la

peau rude et tuberculeuse ; elle cesse de l'être

dans la domesticité. C'est avec la peau de
l'âne sauvage que les Levantins font le cuir

grenu i[ue l'on nomme peau de ihagrin ((58 j).

L'histoire de la famille porc-t'pic offre un
exemple curieux des anomalies que l'on peut

observer dans les appendices épidermoïqucs
de la peau, et nous montre l'étendue des

variations qui se peuvent produire dans l'en-

veloppe extérieure du corps.

En 1731, on présenta à la Société royale

de Londres un garçon âgé de quatorze ans,

né dans le Sulïoïk, et qui présentait, sous le

rapport de l'enveloppe tégumentaire, quel-

que chose d'extrêmement remarquable. 'Voilà

la description qu'en fait SL Machin :

« Sa peau, si on (leut l'appeler ainsi, don-
nait l'idée d'une sorte de carapace île cou-
leur obscure exactement appliquée sur les

diverses parties du corps. Cette carai)ace, qui
semblait formée d'une écorce rugueuse ou
d'un cuir grossier, et qui, en quelques points,

ofïrait des soies rudes, recouvrait tout le

corps, h l'exception de la face, de la paume
des mains et de la plante des pieds; d'oiî il

résultait que ces parties avaient l'air d'être

nues et tout le reste couvert d'une sorte de
vêtement. Cette enveloppe était insensible

et calleuse; elle ne donnait point de sang
quand on l'entamait avec l'instrument tran-

chant. On me dit qu'elle se détachait chaque
année à l'époque de l'automne, ayant alors

acrjuis environ trois quarts de pouce d'épais-

seur. Quand cette desquamation a lieu, c'est

que sans doute une peau nouvelle qui s'est

formée au-dessous de la première repousse
celle-ci et la fait tomber. »

Quelques personnes , comme on vient de
le voir, comparaient cet étrange tégument à

une écorce d'arbre ; d'autres trouvaient qu'il

avait de l'analogie avec la peau de certains

phoques; quehjues-uns l'assimilaient h la

peau de l'éléphant ou h celle des jambes du
rhinocéros ; bref, il était dillicile de trouver
dans toute la série des êtres organisés quel-
que enveloppe tégumentaire qui prtt servir

convenablement de tei-mes de comparaison,
et les personnes qui la caractérisèrent comme

une innnense verrue, ou plutôt comme uno
nudtitude de verrues conligucs qui s'éten-

daient sur tout le corps, en don lièrent peut-être

une plus juste idée. Les soies cornées, si-

tuées principalement.sur le vcntrr et sur les

lianes, résonnaient au toucher comme des
piquants de hérisson qui auraient été coupés
à un pouce de la peau.
De nouveaux détailssurcethomme étrange

furent communiqués à la Société royale par

M. lîakcr. Il avait alors quarante ans, et il

avait été montré à Londres sous le nom do
riiouuue porc-cpic. « C'était, dit M. Haker,

un homme de bonne mine, bien fait, au teint

fleuri, et qui no j)araissait différer aucune-
ment des autres hommes lorsqu'il était ha-
billé et que ses mains étaient couvertes.

D'ailleurs, tout son corps, à l'exception du
visage, de la jiaume des mains et de la plante
des pieds, offrait encore la même nature de
téguments que M. Machin avait observée
en 1731, et je m'en réfère, à cet égard, à sa
description, qu'il serait inutile de répéter ici.

Je ferai cependant remarquer que la couche
cornée qui revêt la peau m'a paru formée
d'une foule de verrues cylindriques, bru-
nâtres, s'élevant à une même hauteur, et

naissant aussi près que possible les unes des
autres; ces excroissances sont roides et élas-

tiques, de sorte que, lorsqu'on y jiasse la

main, elles produisent un certain bruisse-
luent assez tort. .

« Lorsque je vis cet homme au mois de
spjitembre dernier, ces verrues tombaient
dans plusieurs endroits, et je remarquai
qu'elles étaient remplacées i)ar de nouvelles
d'un brun jdus pâle. Il éprouve, à ce qu'il

me dit, cette sorte de mue chaque année
dans un des mois de l'automne ou de l'hiver;

alors i.l a l'habitude de se faire saigner pour
prévenir une certaine indisposition à la-

quelle il est alors disposé. Il a eu la petite-

vérole, et, à deux reprises différentes, il s'est

soumis à des frictions mercurielles poussées
jusqu'à salivation, espérant par là se débar-
rasser de cette désagréable enveloppe. Pen-
dant l'éruption et pendant la période de sa-
livation, les verrues étaient tombées, et on
voyait alors sa peau blanche et unie comme
celle d'une personne ordinaire ; mais à peine
se rétablissait-il que les verrues renaissaient
de nouveau. Hors ces trois époques, sa santé

a été constamment très-bonne.
« Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire

dans l'histoire de cet homme, c'est qu'il a eu
six enfants, tous avec la môme enveloppe
rugueuse, et chez eux cet état anormal de la

peau a commencé à se montrer neuf se-
maines environ après la naissance, précisé-
ment comme cela avait eu lieu chez lui. Un
seul de ses enfants est vivant : c'est un très-

joli garçon de huit ans, que j'ai examiné en
même temps que son père, et qui est exac-
tement dans les mêmes conditions que lui.

" Il parait donc liors de doute, poursuit
M. Baker, que cet liomme pourrait devenir

(G85) Le grain de la peau de chagrin tient siirtoul à un procéùé particulier qu'on emploie pour la pré-
paration de cette peau.



J103. PEC DICTIONNAIRE PEC 1104

soachfi d'une race dont les individus auraient

la luônie nature de té,<unients. Or, si cela arri-

vait et qu'on oubliât l'origine accidentelle de
de cette race, il est assez probable qu'on en
viendrait à la considérer comme constituant

dans le genre humain une espèce distincte. »

Que la couleur de la peau ne constitue

point chez l'homme un caractère perma-
nent, c'est ce qui est suffisamment prouvé
par les faits nombreux que nous présente

l'histoire physi({ue de certaines races, sans

qu'il soit besoin de recourir aux jîliéno-

mènes que l'on observe chez les animaux,
et qui sont complètement analogues aux
premiers, tant par leur origine que par la

manière dont ils se propagent ensuite dans
toute une lignée. Ces phénomènes sont en
nombre infini, et parmi tous les vertébrés à

sang chaud, il est r» jjcine une espèce qui
ne soit sujette à ce genre de variation. Le
lecteur trouvera à l'article Cheveux humains
des exemples de celte variation de couleur,

de changement du blanc au noir et du noir

au blanc, ou de l'apparition accidentelle des

deux couleurs réunies dans un individu

dont le père et la mère ne présentaient point

cette particularité : ces exemples sont si

multipliés et si authentiques, qu'ils ne lais-

sent aucun doute sur la légitimité de la con-

clusion que nous en devrons tirer dans la

grande question de l'unité ou de la diversité

de l'espèce humaine.
Les teintes diverses de la peau humaine

auraient besoin d'un instrument spécial

dans le genre de celui qu'imagiTia M. de
Humboldt pour mesurer l'intensité de l'azur

du ciel. Il commencerait par la gamme chro-

matique du carmin descendant vers le fauve,

et aurait une seconde partie graduant les

nuances du fauve au noir en jiassant par les

variantes du rouge et du jaune Pour cette

.seconde division, le café, dans ses divers

états, fournit un chronomètre grossier, mais
commode, parce que tout le monde connaît
avec précision ses nuances.
Le café cru et fauve est le point de par-

tage des races humaines ; cru et un peu vert,

il représente le teint des Guèhres, de ([uel-

ques Indiens du Nord et des Malais ; un peu
roussi, il a le bistre d'autres Indous, des
Mongols et des Egyptiens sejilenti'ionaux;

charbonné très-clair est le teint ties Abys-
sins, encre pAle ou pomme de fenouillet,

comme dit Bruce; cliari)onné brun, celui

des Malabares et Ceylanais; plusieurs races

nègres ne sont pas phis loucécs. Quelques
tribus nubiennes desceuileut encore plus

bas dans l'échelle, puisqu'elles sont aussi

noires que les Yolofs.

LÉCHERAIS ou Ichtuyophages de la
TERBE DE FEU.— Lt's Péclicrais quc M. d'Or-
biguy compi'cnd dans son rameau Arauca-
iiien, ont été désignés sous ce nom, pour la

première fois , par Bougainville. Le nom
ayant été ado[)lé généralement, nous le con-
serverons, et il nous semble préfér^nble à
celui de Fuégien df)nt le son est déplaisant.

L'allinité des Pécherais et des Araucanos
est jusqu'à présent, il faut le reconnaître,

purement ronjeclurale; la supposition est

fondée sur la ])ro\iinilé géogra|iliique et la

rossomblanre mutuelle des deux nations.
Les Pécherais liabitent toutes les côtes de

la terre de Feu et des deux rives du détroit
de Magellan ; depuis l'île Elizabeth et le port
Famine, vers l'est, jusqu'à cette multitude
d'îles qui couvrent toutes les parties occi-
dentales au nord et au sud du détroit; ils

sont séparés des Patagous par la mer et

par la chaîne de montagnes qui réunit la pé-
ninsule de Brunswich au continent. C'est tou-
jours entre CCS limites que les navigateurs ont
aperçu les hommes qu'ils ont décrits comme
des Patagons de petite taille. Les Pécherais
peuvent donc communiquer, d'un côté, avec
les Patagons, à l'est du porl Famine; de l'au-

tre, avec les Araucanos de l'arcliii-el do
Chonos, sur la côte occidentale de l'Amé-
rique; c'est sans doute par le moyen de ces
communications qu'ils ont a|ipris les mots
espagnols que le capitaine Weddel leur a
entendu prononcer. Leur genre de vie, et
les glaces qui couvrent tout l'intérieur du
pays montueux qu'ils habitent, les forcent
a se tenir exclusivement sur les côtes.
Leur couleur olivâtre ou basanée, est

plus pAle que celle des Péruviens et de leurs
voisins les Araucanos.
Leur corps manque d'élégance, ce qui est

au reste le cas pour presque tous les Amé-
ricains; ils ont les formes massives, et sont
néanmoins assez bien bâtis. La diversité
des opinions émises à leur égard par les
voyageurs Brak , Narborough , Degennes ,

Cook et Weddel
, qui les ont vus robustes

et ayant des membres bien fournis, tandis
que d'autres, comme Duclos-Guyot et Bou-
gainville, au contraire, les représentent mai'
grès et décharnés, tient probablement à la

différence des saisons dans les(]uelles on les

aura observés, les saisons devant avoir une
grande influence sur le plus ou moins d'a-

bondance de leurnourriture. Leur démarclin
chancelante tient sans doute à la forme
arquée de leurs jambes, forme déterminée
par la manière dont ils s'asseyent à terre,

les jambes croisées à la manière des Orien-
taux • cette coutume a naturellement aussi
pour résulîatde tourner les pieds en dedans.
Les femmes paraissent avoir la même con-
formation extérieure que les hommes, et

l'on chercherait vainement en elles les pro-
portions consacrées jiar l'art européen.

Leurs traits annoncent des rapports avec
les Araucanos dont ils sont voisins; leur
tète est assez grosse, leur visage arrondi;
ils ont le nez court et un peu élargi, les na-
rines ouvertes, les yeux petits, noirs et ho-
rizontaux; la bouche grande à grosses lè-

vres , les dents blanches bien rangées, les

oreilles petites et les [)omniettcs peu sail-

lantes. Ils paraissent n'avoir ([ue très-peu
de barbe et l'arraclient ainsi ([ue les sour-
cils. Leurs cheveux, sendjlables à ceux do
tous les Américains, sont noirs, longs et

j)lats. Avec cet ensemble de traits on ne
reiMan|uc jamais chez eux cet air féroce qui
caractérise quelques nations de chasseurs

;
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Us ont au contraire le sourire doux, pleiu

de naïveté ; leur caractère répond, d'.'. reste,

parfaitement à leur extérieur; natuTelle-

ment obligeants ; aucun navii^a'cur ne s'en

est plaint jusqu'ici, et beaucoup niéuie ont

eu à s'en louer.

Essentielleuient anilnilants et vagabonds,
leurs conditions d'exiitence ne leur pcr-

nieltent pas de se former en jurandes socié-

tés. Ne vivant que de chasse et de pêche,

ils vont toujours en petit nombre d'un lieu

à un autre , changeant de séjour dès qu'ils

ont épuisé les animaux et surtout les co-

quillages des côtes. Comme ils habitent une
terre morcelée en une multitude d'îles, ils

sont devenus navigateurs , différant com-
plètement en cela des nations qui les avoi-

sinent, car les Patagons n'ont jamais eu la

pensée de se construire un radeau pour
passer une rivière. Les Pécherais parcou-
rent donc incessamment toutes les plages
de la terre de Feu et des contrées situées à
l'ouest du détroit, réunis par troupes de
deux ou trois familles, et quelquefois moins.
Ils savent se construire, en écorce d'arbres
qu'ils cousent avec des nerfs d'animaux,
des barques auxquelles ils donnent jus([u'à

douze ou quinze pieds de long, sur trois do
large ; ils soutiennent le dedans par des
branches, bouchent les joints avec du jonc,

et enduisent le dehors de résine; et ils font

tout cela sans autres outils que des coijuil-

les ou des morceaux de silex. Leurs cabanes
sont coniques , construites en branchages
fixés circulairement en terre et réunis à leur
sommet : souvent établies à quelques pieds

sons terre, elles sont recouvertes d'argile

ou de peaux de loup marin, et vers leur

centre, s'allume un feu dont la fumée ne
peut sortir que par une seule ouverture
basse, qui leur sert de porte. Un beau ma-
tin , la cabane est abandonnée , et l'on voit

hommes, femmes, enfants, avec nombre de
chiens, s'embarquer dans une frêle nacelle,

telle que celle que nous venons de décrire.

Les femmes rament ; les hommes restent
inactifs, toujours prêts néanmoins à percer
le poisson qu'ils aperçoivent d'un dard armé
d'une pierre aiguë à son extrémité. Ils arri-

vent ainsi h une autre île : de suite les fem-
mes s'occupent de mettre la pirogue en sû-
reté et d'aller à la pêche des coquillages,
tandis que les liomrues vont chasser, se ser-

vant tour à tour de la fronde et de l'arc

avec des flèches armées d'un morceau de
silex. Ils construisent ensuite une nouvelle
cabane et y séjournent cjuclque temps; mais
dès que la chasse et la pêche deviennent
moins abondantes, ils se renibarquent et

vont s'établir ailleurs. Chaque famille est
ainsi constamment exposée aux dangers de
la mer, aux intempéries d'une région pres-
que toujours glacée, et cela, pour ainsi dire,
sans vêlements ; un morceau de peau de
loup marin vient à peine couvrir les épaules
do i'iiomme, tandis que la femme n'a qu'un
petit tablier de même nature, ou, en hiver,
«les morceaux de peaux de guanacos. .\u
s^i'in de cette indigence , il règne parmi les

Pécherais, quelcpie extra(udinairc que la

chose puisse paraître, une sorte de rechercho
et de coquetterie : ils se chargent le cou,
les bras, les jambes de coliliciielsou de co-
quilles; ils se peignent le corps, et plus
souvent la figure, de divers dessins blancs,

noirs et rouges, usage qui esc aussi commun
aux Patagons. Les hommes s'ornent quel-
quefois la tète d'un bonnet de plumes. Tous
portent des espèces de bottines faites de peau
de loup marin.
Comme tous les peuples chasseuis, ils

ont entre eux des querelles, de petites

guerres qui durent peu, mais paraissent se

renouveler souvent.
La rigueur du climat et la stérilité du pays

les condamnent à une vie misérable ; ils se

nourrissent principalement de coquillages

cuits ou crus, de poissons, d'oiseaux, de
loups marins dont ils mangent la graisso

crue, partageant leur nourriture avec leurs

chiens qui les accompagnent en tous lieux.

Les saisons n'ont aucune influence sur leur
manière de vivre, et pendant l'époque la

plus rigoureuse de l'hiver , ils poursuivent
leurs occupations en plein air au lieu de
passer ce temiis sous terre, comme les habi-

tants du pôle nord. Chez eux, comme chez
d'autres nations sauvages, la femme que la

civilisation dispense de travaux pénibles ,

est astreinte' aux occupations les plus fati-

gantes : ce n'est pas assez qu'elle ait à

remplir les charges naturelles à son sexe, et

ses devoirs de mère, il faut qu'elle rame,
qu'elle pêche, qu'elle construise les cabanes,

et que, même par le froid le plus rigoureux,
elle plonge dans la mer pour aller chercher
les coquillages attachés aux rochers. Les
femmes des Pécherais sont .peut-être, de
toutes les femmes sauvages de l'Amérique ,

.

celles dont le sort est le plus dur.

La religion des Pécherais, d'après le peu
qu'en ont i)u dire les navigateurs, serait, au
fond, celle des Patagons; ils croiraient de
môme à une autre vie, et marqueraient l'ins-

tant de la mort par un deuil et par des cé-
rémonies superstitieuses.

Malades, ils ont, comme les Patagons,

comme les Araucanos, des jongleries prati-

quées par une femme : pression de ventre,

succion des diverses parties du corps, pa-

roles magiques adressées à un être invisi-

ble.... Seulement le médecin-prêtre a les

cheveux poudrés, et la tête ornée de deux plu-

mes blanches, ce qu'on ne voit pas chez les

Patagons.
Bien qu'on ait voulu les rapporter à la

race d'hommes noirs qui habitent la terre

de Diemen, les tuégiens n'ont aucun des

traits caractéristiques de la race du grand
Océan; ils appartiennent bien certainement
à la race américaine. Leur langage se rap-

liroche, pour les sons, de celui' des Patagons
et des Puelches, et de celui des Araucanos
pour les formes. Leurs armes, leur religion,

les peintures de leur visage , sont aussi

celles des liois nations voisines; mais ils

s'en distinguent par l'idiome. Leurs carac-

tères jihysiiiues semblent en tout les ratta-
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clier au rameau des Aucas ou Araucanos du
Chili.

PÉLAGIENS. — On a désigné sous ce
nom la race malayo-polynésienne, les nè-
gres pélagiens et les Alforas ou Alfourous.

^
La région du globe qui s'élend à l'est de

l'Afrique, et que l'on supposait autrefois oc-
cupé3 par une grande terre australe, n'ofîVe

en réalité qu'un vaste océan semé de grou-
pes d'îles })lus ou moins étendues ,

plus ou
moins élevées, groupes séparés ]iar d'im-
menses distances et paraissant rompléle-
inent isolés les uns des autres. Les races
qui habitent ces archipels constituent dans
leur ensemble une grande famille dont les

diverses branches sont liées entre elles par
des rapports jilus étroits, et en même temps
ré|)andues sur une plus grande surface de
pays qu'aucune des iamilles qui, en Asie et

en Afrique, occupent des pays dont la con-
tinuité n'est point interrompue. Cette région
insulaire a ses parties habitables comprises
principalement entre les tropiques, mais
s'étendant toutefois, en quelques points, as-

sez avant dans la zone tempérée. En longi-

tude, elle a encore plus d'étendue; car, de
l'une de ses extrémités à l'autre, (le Mada-
gascar à l'île de PAcpies, elle se prolonge
presque sur une moitié de la région équa-
toriale du globe. Malte-l$run (68(j) considère
l'ensemble de ces terres comme constituant

une cinquième partie du monde tiu'il dési-

gne sous le nom d'Océanie. Les îles qui en
font partie peuvent être divisées en îles bas-
.ses et îles hautes. Parmi ces dernières, il en
est beaucoup de volcaniques, et, quoique
dans les autres, la présence de montagnes
brûlantes n'ait pas été constatée , ce que
nous en connaissons déjà suffit, comme le

lemarque Malte-Brun, pour montrer que TO-
céanio renferme un plus grand nombre de
volcans qu'aucune des quaire autres parties

du monde. Partout elle nous offre, dans ses

îles hautes, des roches volcaniques, des cra-
tères dont les uns sont brûlants, d'autres jet-

tent seulement do la fumée, et quelques-uns
enfin sont à l'état de volcans éteints. Quant
aux îles basses, elles sont d'une nature toute

différente; elles reposent sur des bancs de
coraux, disposés génécalement en forme
circulaire etrenfermani un bassin intérieur.

Il n'y a jioint de ré,.;ion dans le monde
qui offre une plus grande variété de condi-
tions locales, et aucune qui puisse présen-
ter un meilleur champ d'observation aux
)iersoniies curieuses d'étudier l'influence des
lirconstances physiques sur l'organisation

des corps animés, et surtout sur celle de
l'espèce humaine.

'< Les habitants de l'Océanie, dit Prichard,
se partagent en trois groupes, dont l'un peut,

(G8C) Géoqraphic universelle; Paris, 1811, I. VI,

p. 401.

(1)87) Ilisloire de ('archipel Indien
,

ji.ir Craw-
I or.n.

(1)88) Voj/. le Riaiid nu\raf;i> (!<• \V. von IIcMnoinr
fini a pour tilic leber die liawi .S/irncZ/c iiuf der
tnsct Java, ouvrage (|ui funnc trois volnini's du
liccueil des mémoire.': de t'Aendcinie i/.s sciences de

ajuste lifre, 6tre désigné sous le nom de
famille, puisque la parenté ou communauté
d'origine des diverses populations qui en
font partie est prouvée par l'affinité des lan-
gues. Les deux autres groupes constituent
aussi probablement chacun une race, iiuis-

qu'il semble qu'on peut établir leurs raj;-

]iorts d'un archipel h l'autre ; mais sur ce

point on n'est pas encore arrivé <i une cer-

titude com]>lète.
« La première des trois races que j'c-îilmels

jirovisoireraent est celle que les différents

écrivains ont nommée , tantôt race malaise,
tantôt race polynésienne, race océanique. A
la vérité l'identité ou l'étroite afFinité des
Malais et des Polynésiens, proprement dits,

a été mise en doute, et même tout à fait

niée par des auteurs dont l'opinion est d'un
grand poids (687] ; mais elle a été, depuis
peu , établie d'une manière com]ilétement
satisfaisante ]iar les recherches de M. Guil-

laume de Humboldt (688). Je désignerai les

Iiommes compris dans ce groupe sous le

nom collectif de race malayo-polynésienne,
ou, pour abréger, sous le nom de race ma-
laise.

'I Le second groupe nous offre des hom-
mes plus noirs de peau, h cheveux crépus,
et ressemblant plus ou moins aux nègres
africains : on les trouve dans beaucoup d'î-

les, mais ils ne sont pas disséminés sur un
aussi grand espace ([ue ceux qui appartien-
nent ^ In race malaise

;
je les nommerai nè-

gres pélagiens. On les a appelés souvent Pa-
pous, mais cette désignation n'appartient
vérilalilement qu'à une race croisée, qui
descend d'une part des nègres pélagiens, et

(!e l'autre d'une race à cheveux plats.

M!\L Quny et (iaimard, ainsi que iFautres
auteurs français, désignent, sous le nom do
Papous hybrides, ces peuples de races croi-

sées.
'( Le troisième groupe se composede tribus

qui diffèrent des deux premières par les carac-

tères physiques. Ce sont lesAlfouroux, Alfo-

ras, Haràforas de différents voyageurs, sauva-

ges au teint noirâtre, aux cheveux plats, à la

lèle pro,:;nathe.. Les naturels de l'Australie

a])parliennent à ce groupe. .Te les désigne-
rai collectivement sous le nom d'Alforas.

« Sous le nom de races pélagiennes, je

comprends l'ensemble des nations qui habi-

tent l'Océanie (689). »

1° La souche malaise peut être divisée en

trois branches : la première est la branche
indo-malaise, qui comiirend, outre les Ma-
lais proprement dits (c'est-à-dire les peuples
delaiiresqu'iledeMalncca), les insulaires de
l'archipel indien, tels que les habitants de
Suniaira, de .lava, des Célèbcs , des Mobi-
ques et des Philippines. Ces insulaires, en

Berlin, années 185;2 et siiiv.

((189) «Je me sers de ^e^prc•ssion rnces péliKjiennes

de préJbi-eiice à celles tie races, océaniques, races yo-

l'inc-iiennes , paicc que ces deux dernières ont élo

appliquées par plusieurs écrivains romnic désigna-

tion parlirtilièic pour l'un des trois groupes dont il

est ici question. >
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efîeî, soûs le rapport de la langue et des ea-

rai;tèies physiques, ressemblent aux vrais

Malais beaucoup plus que les naturels de !a

Polynésie. Les habitants des îles Carolines

et des îles des Larrons, qui paraissent être

alliés de très-près à leurs voisin» les naturels

des Philippines, doivent peut-ôtre encore
êlre rattachés à la bran lie indo-iiialaiic.

2" La seconde branche, la brandie poly-

nésienne, se compose des habitants des îles

des Amis (Tonga-Taboro, etc.), des Nou-
veaux-Zélandais, des habitants des îles de la

So iété (0-Taïti, etc.); de ceux des îles

Sandwich (Hawaii, etc.i; ces quatre princi-

))aux groupes de la famille polynésienne sont
établis d'après les indications qu'a fournies
l'étude de leurs langues.

3° La troisième branche est formée des
Madécasses ou haliiîaats de îlada^çascar.

I51umenl)a;'li a réuni dans une .seule classe

toules les nations ])élagiennes, et dans son
système elles constituent une des cinq va-
riétés qu'il établit parmi res]ièce huiiiaine.

Mais h. l'époque où Blumenbacli faisait sa

classitication, la ligne bien tranchée qui sé-

pare des Malais, les nègres pélagiens et les

ra;-es australiennes, était à peine entrevue ;

autrement il n'aurait pas fait de toutes ces

nations tia seul groupe, et il ne les aurait

point comprises sous une même description,

il n'aurait i)as non plus, comme il l'a fait,

a-;signé à sa variété malaise une place inter-

médiaire entre la variété caucasienne et l'é-

t'nopique. A la vérité les Australiens ont,
ain>i que certaines peuplades des archipels
voisins, queliues carautères qui les ruppro-
c'ient des ra.es nègres africaines, de sorte
qu'ils pourraient être rangés, ou dans la

même classe, ou au moins dans une classe

voisine; mais les Malais proprement dits

n'ont aucun trait qui leur soit commun avec
les nègres, et ils ne se rapprochent non i^his

aucunement de ce que nous avons a|iiii'lé le

t.pe éthiopien. Les nations polynésien ii: s

n'ont elles-mêmes nulle ressemblance réelle

avec les races nègres pour la forme de la

té!e. Si <lone on veut conserver la classilica-

liou de Blunienbacli, il faut exclure les Ma-
lais, ainsi que toutes les nations qui leur

sont alliées, de sa quatrième variété de l'es-

]ièce humaine, laquelle ne se composerait
plus ainsi (pie de deux groupes : les nègres
l)élagiens et les Alforas. Ces nations, quoi-
que ne formant, à "parler strictement, qu'une
seule race, ne présentent pas toutes le même
type physique. On peut remarquer d'ail-

leurs, que dans ces derniers temps, beau-
coup de voyageurs ont été tellement fi'aipés

de la ditférence qui existe à cet égard entre
les naturels de race malaise de rarchi|)el

indien et les nations polynésiennes les plus
éloignées, (pi'ils n'ont pas hésité à assigner

aux deux groupes une origine distincte.

Quelque grandes, cependant, que soient

les différences physiques qui existent entre

ces nations, il faut reconnaître que les re-

cherches dont leur histoire a été l'oiijet, de-

puis quelques années, établissent d'une ma-
nière incontestable la preuve ([ue tous ces

rameaux sont issus d'un tronc commun ; de
sorte que les diversités qu'ils nous présen-
tent (.;uand nous les com[)arons entre eux
ne peuvent être considérées que comme les

résultats de ces changements spontanés qui
se produisent dans des tribus d'origine

commune, par suite d'un séjour prolongé
dans des climats très-diilérents lar l'action

longtemps continuée des circonstances lo-

cales. — Toi/. Malayo-Polinésie.v, Nègres-
PÉLAGIENS, AlFOIROU.
PENCHANTS. Vou. Affectios morales.
PENSÉE, son analyse. Voy. Langage.
PERCEPTION. Voy. Encéphale.
PERMANENCE DES TYPES. — La mobi-

lité virtuelle, signalée [mv des faits rares et

difficiles à interpréter, favorisa l'apathie

de savants qui ne voulaient pas remonter
aux causes premières, ou leur obstination

à juger du j)assé par le présent. Voilà com-
ment Desmoulins, et l'école dont il se lit le

disciple, ont soutenu l'immobilité des types
humains et la permanence des races. La
question serait facile à résoudre et à tran-

cher ]KU- la négative, si elle était réduite
aux limites étroites qu'on lui assignait et

que voici :

On ne voit pas les blancs noircir dans les

pays chauds, les noirs blanchir en pays
froids. Une autre objection est posée d'une
façon moins précise, la voici : les types, ac-

tuellement visibles, existaient déjà dans les

premiers temps historiques.
L'opinion dont ce Dictionnaire est le dé-

veloppement, l'émanation de toutes les ra-

ces humaines d'une seule famille primitive,

nous permet déjà de signaler le vice prin-
cipal de ces deux objections :

1° Si les blancs et les noirs subissent des
changements, c'est dans une longue suite

de générations, changements que la vie d'un
seul observateur ne peut sufTire à constater.

2° La plupart des tyjies d'aujourd'hui ont

pu exister dès les premiers temps histori-

ques; mais on n'a pas jirouvé que les types
actuels existassent tous dès ce temps-là;
encore moins que ces types n'eussent pas

varié auparavant, ou qu'ils n'aient pas varié

depuis en changeant de pays et de climat.

Tel est le sommaire que nous allons dé-
velopper dans cet article.

Je laisse les statues mongoles du Pont-
Euxin décrites par Animien Marcellin, les

bas-reliefs perséi olitai-ns et assyriens, les

figures de Palanqué; tout cela est plus. ré-

cent et moins complet que les tombes roya-
les de Thèbes.

J'avoue que les monuments égyjjtiens

sont à la fois les jdus anciens, les mieux
conservés et les démonstrateurs les plus

explicites d'une grande variété de types

existant déjà dans la famille humaine. Ex-
cepté les Polynésiens, les Américains et les

Mongols, il y a de tout ce que nous connais-
sons aujourd'hui. .Mais ces monuments
piécisent, à plus forte raison, les types
égyptiens de Nubie, de Thèbes , de Mem-
jiliis, que la population actuelle de ces di-

v«rsos régions reproduit avec la plus fidèle
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e\ai-litude; laïuiis que sans cesse leiioii-

velée par les conquérants pasteurs, éthio-
piens, grecs, romains, arabes, turcs, elle
aurait dû varier et non pas rester identique.
Les observateurs ont évidemment né^^ligé

les influences locales du climat ou du croi-
sement.

Ce sont les mêmes gens qui repoussent,
par la différence des langues, l'assimilation
qu'on voudrait établir enfre les Axnéî'icains
et plusieurs nations asiatiques dont ils re-
produisent les caractères physiques, les tra-

ditions et les monuments : si on leur répond
par la ressemblance des langues indiennes
et celtes, ils disent que les Celtes blancs ne
peuvent procéder des Indous basanés. Tou-
jours un à priori contestaltle pour appuj^er
une assertion contestée. La distance géo-
grapjiique masque apparemment le cel-cle

vicieux. Mais voici la Perse orientale qui
renferme deux pojiulations dont les annales
respectives sont bien connues : les Belout-
chis sont, par les traditions, par les traits,

aussi bien que par les langues, des llates-
Persans : ils sont basanés comme les In-
dous de l'autre côté du Sind 1 Au nord du
Beloutchistan , le pays élevé, frais, nourrit
les troupeaux des Brahuis, parlant Pancha-
by et sortis du Pencliab où la race est fort

brune. Les Brahuis sont olive comme les

Persans proprement dits ; mais moins que
d'autres Indous de l'Himalaya, du Cache-
mire, et du Kohistan; olive clair comme les

Af^lians, lesquels se sont aussi maintenus
tels clans le Rohilcund, pays froid et monta-
gneux arrosé par les quatre affluents du
Gange oriental.

Selon Elphinstone, les Afghans de Vcsi
ont généralement la peau a^sez sombre,
tandis que ceux de l'ouest l'ont bien ])lus

clair. Fraser ajoute qu'il y a remarqué quel-
ques hommes à cheveux roux et à yeux
bleus. Les Afghans cumulent les grands
traits juifs, le nezaquilin, avec la face large
et les pommettes fortes que M. de Salles
nota chez les Samaritains, de Nafilouïe.
Il y a loin de ce portrait à celui que nous
emprunterons bientôt à Desmoulins.

Les Arabes, que persoiuic ne sépare de la

race caucasienne, sont dans l'Yémen aussi

foncés que dans les Malabares. De l'autre

côté de la mer Rouge, beaucoup de nations
qui se disent arabes, ont le teint nègre et

la chevelure fort oréime. Nous avons vu
?i l'article Croisement que le mélange
avec les nations Africaines ne donne pas le

dernier mol de ces apparences singulières.

D'autres arabes fort éloignés de la souillure
nègre, les tribus de la rive gauche du Jour-
dain, ont pris, dans un ])ays sec et brûlé, le

teint ferrugineux et surtout les traits Afri-
<^ains à un plus haut degré que les Tibbous,
Schegsia et Houtana.
Un peu plus loin, dans l'Asie, que sont

devenues les Colches, colonie indienne ou
égyptienne, et les Araméens noiivs de l'Asie-

Mineure, poste avancé des Ethiopiens orien-
taux? ils ont disparu ou blanchi.
Nous no savons pas au juste combien il

faut de ^em\^s pour développer et consolider
l'influence locale; mais on jiai'aît croire le
temps un élément insignifiant quand on de-,
mande si les colons d'Europe ont noirci sous
les tropiques ou si les nègres sont devenus
blancs dans les pays tempérés? A la Havane,
nous dit-on, à (îoa, au Brésil, aux Philippi-
nes, les Espagno les ontconscrvé leurcliaude
pâleur. A Batavia, Calcutta , à la Jamaïque,
les Hollandaises, les Anglaises ont toujours
leur teint de lis et de roses, leurs yeux céles-
tes lenr luxuriante hevelure blonde! L'A-
sie olî're une colonie plus ancienne. Le Ro-
hilcund est j)euplé d'Afghans transportés au
xnr siècle par le premier conquérant Pa-.
tane de l'Inde , et encore aujourd'hui Tes
Rahillas sont blonds comme les Afghans au
milieu des races Indoues. L'Afrique sep-
ti-ntrionale possède les twariks d'Aurès,
vus ]iar Shaw, race blonde qui descend des
Aurasiens, décrits par Procojie comme habi -

tants de la Cyrénaïque bien avant la con-
quête des Goths.
Depuis quatre siècles, il est vrai, les

Portugais et Espagnols sont établis dans les

deux Indes et en Afrique. Quelques échan-
tillons noirs ou basanés ont été importés en
Eurojie. Existe-t-il une série d'observations
appli(juées à une de ces familles nègres ou
basanées, pendant quelques siècles de suite?
Non, les alliances et plus souvent la mort
sans postérité ont fait disparaître les indi-
vidus et la race. Les colons blancs, mieux
armés contre les périls de l'acclimatement,
ont fait famille de blancs, purs d'alliance
native, il es^ vrai , mais incessamment re-

trempés par le sang delà métropole; aurait-
on fermé les yeux sur cette condition neu-
tralisant le climat?
Le [iréjugé a fait commettre de bien au-

tres négligences. Il y a parmi les colons
quelques exceptions notoires à l'habitude
des alliances européennes. Trois ou quatre
générations de créoles pur sang se sont écou-
lées, et celles-là manifestent déjà très-visi-

blement l'influence du climat; le teint est

de'venu olivâtre avec la sclérotique jaune;
les jeunes femmes, étiolées sous des voiles

et des abris, ont une peau blême sans incar-

nat! Les familles créoles, chez lesquelles il

se trouve par fois de bons observateurs, ont
positivement démenti l'assertion relative à

la permanence du teint des nègres. Les nè-
gres nés en .Vmérique sont moins foncés

que leurs pères. Cette seconde génération
l'essent déjà visiblement les influences du
liAle et de l'étiolement selon qu'elle est nue
ou vêtue, selon qu'elle habite la ville ou la

cam|iagne, les pays frais ou les climats ar-

dents (690).

L'histoire ou la géographie lointaine sont

traitées sans plus de façon. On remarque le

teint blanc et les cheveux châtains des

Kabyles aurès comme si tous les autres Ka-

/690) DuFLOT DE .MoFRAS, vovagcui' Cl diplomate.
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byles étaient des nèj;res ; et l'on ne prouve
jjas que tous ces [leuples blancliis jiar les

ombres de l'Atlas ne sont pas descendus
des Phéniciens et Chamites, représenlés

fort basanés dans les monuments égyptiens

et étrusques. On allirnie l'immutabilité des

colons blancs sous les troj>iques ; et les voya-
geurs trouvent des Portugais noirs aux In-

des, des Juifs noirs à Cochin, basanés en
Abyssinio et en Chine, blonds de filasse en
Russie.

L'histoire romaine vante les chevelures
blondes gauloises, dont les matrones ro-
maines se faisaient des atours; et la France
méridionale, où les Celtes se sont conse.''vé

le moins mélangés, est remplie de teints

Jjruns.LesKimrys d'Armorique, eux-mêmes,
ont des cheveux noirs, quoiqu'ils aient gardé
Ls yeux bleus! Les Allemands notent la

disparition graduelle des blonds clairs, qui
ne se retrouvent déjà jilus qu'en pays Scan-
dinave. Le déboisement des Caules et de la

forêt hercynienne produit donc ses elfets

sur des races jadis blanchies par les pays
froids de la mer Noire et de l'Asie.

Qije serait-ce donc si le séjour des villes

et les arts de la civilisation n'amollissaient
pas l'action des climats? Pour aflirmer que
ces agents n'ont jamais eu que leur force
actuelle, et que l'humanilé ne fut jamais
plus impressionnable, il faudrait connaître
exactement la physiologie de l'homme et

des météores avant les^ premières lueurs
de l'histoire.

La civilisation avec ses abris, ses vête-

ments, ses hygiènes, élude ou amoindrit
les etlets du climat qui sont profonds et

indubitables. Au commencement du monde
l'humanité fut certainement plus désarmée
et peut-être plus impressionnable. Que sa-

vons-nous sur les inlluences telluriqucs ou
sidérales de ces tenqis reculés ! Ouelques
atomes de carbone de plus dans l'air don-
nèrent, selon M. I5ron.,niart, un dévelop-
pement gigantesque aux fougères et aux
sauriens. Onehiue autre combinaison ne
peut-elle pas avoir charbonné la peau de la'

majorité des hommes, comme Ovide fait

brtiler la peau des nègres, par la révolution
sidérale de Phaëton?
L'argument tiré de la délimitation pré-

coce des races on espèces naturelles, n'em-
pruntait pas une grande valeur à l'antiquité

fabuleuse attribuée aux monuments Egyp-
tiens. Des milliers d'années avaient précédé
ces monuments (jui, après tout, ne remon-
taient ni au déluge ni à la création , ni même
au commencement de la civilisation Egyp-
tienne! Cette période, réduite selon les

tlonnées de la critique moderne, est encore
sutTisante pour encadrer des changements
nombreux et profonds.
Les voyages éolairés et contrôlés par

l'histoire nous ont appris qu'il en est des

altérations des races humaines , comme
do la formation des rochers. La plupart de

ceux-ci proviennent d'un sédiment lente-

ment déposé; mais quekfucs-uns s'aggluti-

nent rapidement, se forment do toutes piè-

ces, sous nos yeux ((591).

L'homme, être social par l'esprit, est,

par le corps, un animal domestique, et

comme tel éminemment modifiable par les

croisements et par les milieux. Or, dès les

commencements de l'histoire aussi, la sou-

che primitive do la plupart des es^ièces do-

mestiques était déjà divisée en variétés que
l'on voit encore se modifier chaque jour, et

dans certains pays plus promptement que
dans d'autres.

Le même observateur a pu vivre assez

pour remarquer la modification des races

d'animaux domestiques par le climat, et il a

accepté ce fait comme une certitude. Au
contraire, la modification des races humai-
nes, môme quand elle est rapide, s'accom-

plit à travers plusieurs siècles, et l'observa-

teur isolé nie un mouvement, dont il

n'aperçoit qu'une aliquote infinitésimale,

comme l'enfant placé devant une pendule
doute de la marche de l'aiguille des heures.

Les générations humaines ne sont guère
que de trois ou quatre par siècle. Beaucoup
d'animaux domestiques se reproduisent dès

l'âge d'un an. Les inlluences des milieux

rapidement développées à travers des géné-
rations nombreuses , nous ont fourni plus

d'une fois de précieuses analogies. ( Voy.

Acclimatement.
)

PERRONE. Voy. Langage.
PERSANS. Voy. Aria>e.
PÉRUVIENS ou ANDO-PÉRUVIENS. — La

famille ando-péruvienne se compose des

principales nations des Cordillères de l'A-

mérique du sud, c'est-à-dire de celles qui
habitent le Pérou et le Chili et quelques

autres contrées situées tant à l'ouest qu'à

lest de cette grande chaîne. Ces nations,

quoique différant entre elles par la langue

et par les mœurs, ont d'ailleurs assez de traits

communs pour légitimer la réunion qu'on en

a faite dans un seul groupe. Leurs caractères

physiques tels que les donne M. d'Orbigny,

sont : « Couleur d'un brun-olivâtre plus ou
moins foncé; taille peliie; front peu élevé

ou fuyant; yeux horizontaux, jamais bridés

à leur angle extérieur. » Cette famille se

divise en trois rameaux. Lejuemier, rameau
péruvien, s'étend sur la plus grande partie

de l'ancien royaume des Incas, c'est-à-dire

sur le pays qui comprend toute la république

actuelle dû Pérou, celle de Bolivia et une
partie de la république argentine. Le second

rameau ou rameau antisien, se compose des

tribus qui habitent les contrées appelées

Antis, |iar l'incas Garcilasso de la Vega,
historien de ce pays à la race duquel il ap-

partenait du côté de sa mère. Ces contrées

(691) «II s'en forme ctiaqur jnuraubord del'élans Tr.ivcrtin de Uonie, 1rs l>ancs de ta Guadeloupe, le

de B(Mic, du M. de Salles. J'en ai trouvé sur la eoie grès de Mess.iiie, les çoraux.et madrépores de toutes

^yl•ienne, prés de Césarée. > Cuvier (O.isem. (osa.) les mers,
cite les formations de la Nouvelle-Hollande cl le
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dt'ipen !ent de la plus orientalo des trois

c :aînes de la Cordillère et sont jiar consé-
quent à Test du Cuzco; c'est ])ar suite d'une
erreur que les Espagncjls ont a|ipliqué ce
mot, en l'altérant, à l'ensemble des trois

chaînes qui sont ainsi mal à propos dési-
gnées sous le nom d'Andes. Le troisième
rameau ne se compose que d'une seule na-
tion, fameuse à la vérité dans les fastes amé-
ricains, je veux parler de la race guerrière
des Araucaniens ([ivi défendit longtemps
contre les Espagnols les montagnes duChili.
Toutes ces nations présentent en commun
les cara tères pliysiques que nous avons in-

d qués ci-dessus; d ailleurs elles ditfèrent
pour quelques autres : ainsi le rameau pé-
ruvien nous offre la plus petite taille, le

rameau araucanien les formes les plus vi-

goureuses et la couleur la plus claire.

I. Rameau péruvien de la race ando-
rÉRu VIENNE. — Ces nations, comme je l'ai

dit, appartiennent à quatre races distinctes
par le langage : 1° la race c[uichua ou inea,
c'est-k-dire la race sur laquelle régnaient
primitivement les princes de la dynastie
inca, et qui fut l'instrument de leurs con-
quêtes; 2° les Aymaras; 3° les Atacamas;
'i-" les Changos.

1° Quichuas ou Péruviens-lncas. — C'est
parmi les nations de cette race qu'existait

presque exclusivement la civilisation de
l'Amérique du sud. Les Péruviens, comme
chacun le sait, avaient de grandes villes; ils

possédaient sur leurs hauts plateaux des
troupeaux nombreux d'animaux, apparte-
nant à deux espèces indigènes qu'ils avaient
su réduire en domesticité , le llama et l'al-

paca; ils y avaient de vastes plantations de
quinoa et de pommes de terre, végétaux
jiropres à leurs montagnes et qui étaient

pour eux ce que sont les graminées céréales
jiour les peuples civilisés de l'ancien montle.
Dans les plaines chaudes ils cultivaient le

mais et l'ai'ca [oxalis des botanistes). Les
étoffes de laine qu'ils fabriquaient étaient
comj ara'ules aux plus lieaux produits des
fabriques européennes. Ils travaillaient les

métaux précieux , ainsi que le cuivi'e et le

plomb; mais ils ignoraient l'usage du fer,

inétal incomparablement le plus utile de
tous.

Parmi les nations péruviennes, la race

dominante était i'elle des Quiclmas ou Incas,

(]ui parlait une langue distincte, le quichua.
Les hommes ajiparienant h cette race ont
l'esprit très-susceptible de culture, et M.d'Oi-
liigny ne craint pas de dire que, sous le rap-
port des facultés intellectuelles, ils ne sont
nullement inférieurs aux peuples de l'ancien

continent. Ils ont la conception vive et ap-
prennent avec facilité.

Les anciens incas avaient calculé avec
cxactitu le la durée de l'année solaire; ils

avaient fut d'assez grands i)rogrèsdans l'art

(le la siul|)ture; ils conservaient le souvenir
des événements de leur histoire au moyen
des signes syml)oli(|ues et h l'aide de leurs
(piipus; ils avaient ries lois sa;j;es, et nn gou-
veriienii'iit birii ni _;.iiiisr'. On irouvail parmi

eus des orateui'S qui savaient agir sur les

masses par l'éloquence, des poètes, des mu-
siciens; leur langue, abondante en images
et agréable à l'oreille, offrait, dans sa ma-
nière de combiiier les mots , et dans son
système d'ii'.tlcxions, les traces d'une longue
culture. Leur religion était empreinte au
plus haut degré d'un caractère de spiritua-
lisme : elle était sublime, s'il est permis de
se servir de cette expression pour une reli-

gion non révélée, pour une religion insj)irée

seulemcin par cette lumière intérieure qui
but dans une Ûme à laipielle le vrai Dieu ne
s'est point foM connaître. Ils reconnaissaient
dans Pachacamac le Dieu invisible, le créa-

teur de toutes choses, le régulateur des
mouvements des corps célestes , l'arbitre

suprême : ils l'adoraient en plein air, sans
temples, sans images, tandis qu'ils élevaient

au soleil,, qu'ils considéraient comme la

}>lus noble de ses créations, des temples
somptueux où ils faisaient de riches offran-

des et où des vierges consacrées célébraient
les cérémonies d'un rite inqiosant. Les
princes de la dynastie des Incas étaient,

comme les princes radjpoutes de l'Inde, les

enfants du soleil. Le ]>lus proche parent de
l'incas régnant exerçait les fonctions do
grand prêtre , fonctions qui consistaient à
faire au ciel des otl'randes de fruits et dans
certaines circonstances déterminées, le sa-'

crificé d'un llama, seul sacrifice sanglant qui
se pratiquât chez les Péruviens. 11 y avait,

en efl'et , dans la religion de ces [l'euples,

comme dans leurs mœurs, im caractère de
doiiceur qui les distinguait fortement des
nations de l'Anahuac, et particulièrement de
celles des races aztèque et toltèque.

Les caractères physiques des peuples de
race quichua ou inca ont été tracés très-cor-

rectement par M. d'Ori)igny : « Leur cou-
leur, dit-il, n'a rien de la teinte cuivrée qu'on
assigne aux nations de l'Amérique septen-

trionale, ni le fond jaune de celle la race

brasilio-guaranienne ; c'est la même inten-

sité, le même mélange de brun-olivâtre qu'on
retrouve dans notre race pampéenne. En
etfet, la couleur des Quichuas est celle des
mulâtres, et l'uniformité est très-remarqua-

ble parmi les hommes de race pure. Ulloa,

dans sa description des Américains, confond
souvent les nations; il jiarle comme s'il n'y

en avait qu'une seule, et mêlant ainsi les

souvenirs qu'il a gardés des habitants de
l'Amérique septentrionale, il les donne tous

comiue rougeâtres, ce qui n'est pas. Néan-

moins on voit qu'il attribuait à l'ardeur du
soleil et à l'action de l'air la couleur plus

foncée des Péruviens que M. de Humboldt
indique avec raison comme bronzés.

« La taille est très-peu élevée chez les

Quichuas; jamais nous n'en avons rencontré

(pii atteignissent 1 mètre 70 centimètres (5

pieds 3 pouciîs). Le grand nondjre de me-
sures que nous avons prises nous autorise à

croire que leur taille moyenne est de 1 mètre

GO ccntuuètres, et nous pensons môme qu'elle

reste souvent au-dessous dans beaucoup île

l>i'"vinces, iurloul tur les plateaux élevés
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où la raréfaction de l'air est plus grande,

tandis que ceux qui nous ont montré une
stature plus élevée vivaient princi(ialenicnt

dans les vallées chaudes et humides de la

province d'Ayupaya. Les femmes sont jjIus

petites encore, et iieut-ôtre au-dessous de la

proportion relative cpi existe ailleurs dans

la race blan.he (1 mètre WO millimètres).

« Les formes sont plus massives chez les

Quichuas que cliez les autres nations des

montagnes ; nous pouvoiîs les présenter

comme caractéristiques. Les Quichuas ont

les épaules très-larges, carrées, la poitrine

excessivement volumineuse, très-bombée et

plus longue qu'à l'ordinaire, ce qui aug-

mente le tronc; aussi le rapport normal de
longueur respective de celui-ci avec les ex-
trémités ne paraît-il pas èlre le même chez
les Quichuas que dans nos races européen-
nes, et diffèrc-t-il également de celui des
autres rameaux américains. Nous voyons
même que, sous ce rapport, il sort tout à

fait des règles observées, étant plus long à

proportion que les extrémités, qui n'en sont
pas moins bien fournies, bien musclées, et

annoncent beaucoup de force. La tête est

dans les Quichuas, le t^rand volume de la

Iioitrine que nous y avons (jhservé : beau-
coup de recherches ont dû nous les faii'c at-

tribuer à l'influence des régions élevées sur
lesquelles ils vivent. Les plateaux qu'ils ha-
bitent sont toujours compris entre les limi-
tes de 7,500 à 15,000 pieds , ou de 2,500 h
0,000 mètres d'élévation au-dessus du ni-
veau de la mer; aussi l'air y est-il si raré-
iic_ (pi'il en faut une j'ius grande quantité
«lu'au niveau de l'Océan, pour que l'homme
y trouve les éléments de la vie. Les pou-
mons ayant besoin, par suite de leur grand
volume nécessaire et de leur plus grande
dilatation dans l'inspiration, d'une cavité
plus large qu'aux régions basses, cette ca-
vité reçoit, dès l'enfance et pendant toute la

durée de l'accroissement, un grand dévelop-
pement, tout à fait indéjiendant de celui des
autres parties. Nous avons voulu nous assu-
rer si, coiume nous le supposions a pri(,ri,

les poumons eux-mêmes, par suite de leur
plus grande extension , n'avaient pas subi
de modifications notables. Habitant la

ville de la Paz, élevée de 3,717 mètres au-
dessus du niveau de l'Océan, et informés

plutôt grosse que moyenne, proportion gar- qu'à l'hôpital il y avait constamment des
dée avec l'ensemble; les mains et les pieds

sont toujours petits ; les articulations, quoi-
que un peu grosses, ne le sont pas exlraor-

iHnairement.Lesferames présentent lemême
caractère : leur gorge est toujours volumi-
neuse.

« Nous venons de dire que le tronc estplus
long à proportion que chez les autres Amé-
ricains; et que, par la même raison, les ex-
trémités sont, au contraire, plus courtes :

nous chercherons maintenant à expliquer
ce fait par le grand développement anormal
de la poitrine. Nous croyons que telle partie

déterminée d'un corps peut prendre plus
d'extension, par suite d'une cause quelcon-
que, sans que les autres parties cessent de
suivre la marche ordinaire. Nous en avons
une preuve évidente dans le cas tout à fait

opposé à celui que nous voulons établir :

celui, par exemple, où telle partie du corps,
par suite d'une tiitl'ormité, ne prend pas en
apparence extérieure tout son développe-
ment naturel, comme on le voit dans le tronc
des bossus; ce qui n'emiiêche jtas les extré-
mités d'acquérir les proportions qu'elles au-
raient eues si le tronc eût reçu son accrois-

sement. De là, ce défaut d'harmonie dans
leur personne; de là, cette longueur des
membres supérieurs et inférieurs , démesu-
rés comparativement au tronc. Si l'on admet
ce fait difTicile à contester, pourquoi, dans
le cas dont il s'agit, n'admettrait-on pas aussi
bien que la poitrine, par une cause que nous
allons tenter de déterminer, ayant acquis
une extension plus qu'ordinaire , peut na-
turellement allonger le tronc sans que les

extrémités perdent rien de leurs proportions
normales, ce qui le fera paraître, comme il

le sera en efl'et, plus long que chez les autres
hommes où nul accident n'est venu altérer

les formes proj)resà l'espèce?
« Revenons aux causes qui déterminent,

Indiens des plateaux très-populeux plus
élevés encore (3,900 à 4-,'i-'i-0 mètres) , nous
avons eu recours à la complaisance de notre
compatriote, M. Burnier, médecin de cet hô-
pital; nous l'avons prié de vouloir bien
nous permettre de faire l'autopsie du cada-
vre de quelques-uns de ces Indiens des
plus hautes régions, et nous avons, comme
nous nous y attendions, reconnu avec lui

aux poumons des dimensions extraordinai-
res, ce qu'indiquait la forme extérieure de
la poitrine. Nous avons remarqué que les

cellules sont plus grandes que celles des
poumons que nous avions disséqués en
France , condition aussi nécessaire pour
augmenter la surface en contact avec le

fluide ambiant. En résumé, nous avons cru
reconnaître : l°que les cellules sont plus di-

latées; 2° que leiir dilatation augmente nota-

blement le volume des poumons; 3° que,
par suite, il faut à ceux-ci, pour les conte-
nir, une capacité plus vaste ;

4° que dès
lors la poitrine a une capacité plus grande
que dans l'état normal; 5° enfin que ce grand
développement de la poitrine allonge le

tronc un peu au delà des proportions ordi-

naires, et le met presque en désharmonie
avec la longueur des extrémités restées tel-

les qu'elles auraient dû être, si la poitrine

avait conservé ses dimensions naturelles.

« Les traits des Quichuas sont bien carac-

térisés et ne ressemblent en rien à ceux des
nations de nos races pampéennôs et brasilio-

guaraniennnes : c'est un type tout à fait

distinct, qui ne se rapproche que des peu-
jiles mexicains. Leur tête est oblongue d'a-

vant en arrière, un peu com|irimée latéra-

lement; le front est légèrement bombé,
court, fuyant un |)eu en arrière ; néanmoins
le crâne est souvent volumineux, et annonc-e

un assez grand dévelop])ement du cerveau.

Leur face est généralement large; . et, sans
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être arrondie, son ellipse approche beau

-

coup plus du cerde que de lovale. Leur
uei remarquable est toujours saillant, assez
long, lortenicnt aquilin, comme recourbé àson extrémité, sur la lèvre supérieure le
Haut en est renfoncé, les narines sont lar-es
épatées, très-ouvertes. La bouche est plStôt
grande que moyenne et saille, sans que les
èvres soient très-grosses; les dents sont
toujours belles,persistantesdans la vieillesse
Le menton est assez court sans être fuyant'
que quefois mÔme assez saillant. Les loues
sont nié iiocremeiit élevées, et seulement
dans 1 â-e avancé

; les yeux de dimension
inoyenne et môme souvent petits, touiours
horizontaux, ne sont jamais bridés ni rele-
vés à leur ang e extérieur. La cornée n'est
pas blanche; elle est invariablement un peu
jaune. Les sourcils sont très-arqués, étroits
Jieu tournis; leurs cheveux, toujours d'unbeau noir, sont gros, épais, lonss, très-
isses très-droits et descendent très-bas sur
les côtes du front. La barbe se réduit, chez
tous les Ouichuas, sans exception, à quel-
ques poils droits et rares, poussant fort tard
couvrant la lèvre supérieure, les côtés de là
moustache et la jiartie culminante du men-
ton. La nation quichua est môme, neut-ôtre
des nations indigènes, celle (lui en a le
inoins Le profd des Quichuas forme un an-
8le très-obtus et peu différent du nôtre-
seulement les maxillaires avancent plus nuedans la race caucasique; les arcades sourci-
lères sont saillantes; la base du nez est
très-profonde. Leur physionomieest,hpeude
chose près, uniforme, sérieuse, réiléchie,mste même, sans cependant montrer d'in-

ÏSrii;ÎÎ!^<!^::"«'^'-^''P'"'^t^elapé-
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temps fort reculés, habitait les hautes plai-
nes couvertes par les singuliers monuments
(Je 1 ia.;nnnaco, la jilus ancienne cité de l'A-
mérique méiidionale, et peuplait les bords
( u lac de Titicaca, lac célèbre dans les tra-
ditions ]iéruviennes, comme ayant vu sortir
du sein de ses eaux Manco-Capac, le fon-
dateur de la dernière dvnastiedes Incas. Le
quatrième roi de celte dynastie, qui avait
établi à Luzco sa résidence, s'empara de la
Ville de Tiaguanaco et subjugua le pays des
Aymaras. Cette conquête eut lieu deux ou
trois siècles seulement avant l'arrivée de
Pizarre au Pérou.

'< Aucune preuve autre que les monu-
ments, dit M. d'Orbigny, ne nous reste pour
retrouver les traces de l'ancienne religion
des Aymaras; mais ces arguments nous
lournissent des arguments péremptoires en
laveur de 1 opinion, que le culte du soleil,
1 industrie et la civilisation des Incas ont iiris
naissance sur les rives du lac de Titicaca. No
le reconnaît-on pas, en effet, dans l'orienta-
tion de tous les temples à l'est vrai, du côté
ou 1 astre apparaît? N'est-il pas écrit dans
les reliefs allégoriques de ces portiques mo-
nolitlies qui représentent le soleil la tête en-
tourée de rayons, sous la fij;ure d'hommes
tenant deux sceptres, signes "ilu double pou-
voir religieux et séculier, occupant le centre
du tableau, tandis que, de chaque côté, mar-
chent vers lui les rois couronnés et les con-
dors rcgarJés peut-être comme ses messa-
gers, ceux-ci dans leur vol élevé contemplant
de plus près sa gloire?» Tiaguanaco fut
donc, suivant notre auteur, le berceau des
arts et de la civilisation que Jraiico-Caiiac,
avec ses sujets ïncas , apporta à Cuzco,nétration sans franchise. On dirait au'ils n'^ ^'^^ ^"J*^"* ^"^''"'S ' apporta à Cuzco

veulent cacher leur pensée sous l'asnect
^'"e qui. à 1 époque de la conquête espa

d uniformité qu'on remarque dans leurs
S""'e',<^tait la capitale où ces princes, re

traits, où les sensations se peiijnenf rai-p
''^ ^ ^^ f°'^ ^^ pouvoir royal et du pou-

n,o ^^.*^ 'ff
.s^'nsat.onsse peignent rare-ment à I extérieur, et encore jamais avec la

vivacité qui les trahit chez certains peu-

.fc h'^'"^;;»!^'^
des traits reste toujoursdans le médiocre; rarement voit-on, chez

les lemmes, une figure relativement iolie-néanmoins elles n'ont pas le nez aussi-'saiî-'
lant et aussi courbé que celui des hommes
t.eux-ci, quoiqu'ils ne portent pas de barbe
doivent un aspe(;t mâle .^ la saillie de leur

!înl' / -.^V?
3"^'^"' qiii représente, avecune vérité frappante, l'image des traits des

guichuas d aujourd'hui, nous donne la cer-
titude ciue, deimis quatre h cinq siècles, les

sïbl
^ " °"' '''^^''""^'^ aucune alléiation sen-

S" Les Aymaras. — La seconde race, ap-
r-artenant au rameau jiéruvien de la famille
aljieslre de I Amérique du sud, est celle desAymaras qui, par les caractères physi.mes,
ressemble beaucoui. à la race des Quichuas
dont elle se distingue d'ailleurs compléle-

nn n'^'r
° '''""^-«- Les Aymaras formaient

Lran,?;' i?"
'}'"''\''^^'^' répandue sur une^ramle étendue de pays, et qui parait avo

cte trés-anciennenipni fiviiic/m n ,. „ i: ..

pouvoir royal et du pou-
voir sacerdotal , déployaient leur magnifi-
cence.

Les Aymaras ressemblent aux Quichuas
par le trait le plus remarquable de leur or-
ganisation, par la longueur et la largeur de
la poitrine, disposition qui, en permettant
aux organes pulmonaires de prendre un plus
ample développement, rend les races, qui
nous la présentent, particulièrement propres
à vivre sur les hautes montagnes où la ra-
reté de l'air rendrait la resniiation difficile
pour des hommes autrement organisés Ils
ont aussi la même forme de tête que les Qui-
chuas, c'est-à-dire une tête souvent assez
volumineuse, avec un crâne ample, oblontç
d'avant en arrière, et légèrement comprime
sur les côtés. Les Aymaras actuels ne nous
offrent jamais cet aplatissement de la tête
qui rcml si remarquables les cnlnes trouvés
dans les environs du lac Titicaca et dans
d'autres parties du pays aymara.

« Pour le caractère, pour les facultés in-
tellertuellcs, ])our les nueurs, pour les cou-

;5té très-anciennemenTclvïlisTo 'll''v Vil
?,','" '"'"°^:.l '"'"•. ^'^ ""''^i^' l"''^'»'^^ ^^ ''<^ ^^o<=i'-^"5'

ni effet, do les eons[,léro conK e'ist ' ''""'
'"''"f"""^

«Sncole et manufacturière,

tendants de cette rirÔnnt^L.o i
'

,

'""'" '^''' v'^'cments, les Aymaras, dit M. d'Or-um.nts ae cette raceant.que, qui, dans des Ligny, ressemblaient et. ressemblent encore
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en (oui aux Ouiohuas, auxquels, du reste, ils

rtnicnt soumis. Mais si nous voulons jeter

un roup d'œil rapide sur le mode (rarchitec-

turede leurs monuments dont l'origine se

perd dans la nuit dos temps, nous y trouye-

rons de suite une grande différence avec

ceux des Incas. Nous voulons parler des mo-
numents de Tiaguanaco, situés au centre de
la nation, près du lac de Titiacaca; monu-
ments dont beaucoup d'auteurs anciens ont

parlé, et dont l'ori-^ine leur était tellement

inconnue, que l'un d'eux a dit naïvement,
en prenant au propre une expression figurée,

qu'ils avaient été bâtis avant que le soleil

n'éclairât la terre. Ces monuments , retrou-

vés par nous , annoncent une civilisation

plus avancée peut-ôlre que celle même de
l'alenqué. Ils se composent d'un tumulus
élevé de près do cent pieds, entouré de pi-

lastres; de temples de 100 à 200 métrés de
longueur, bien orientés à l'est, ornés de so-

cles, de colonnes anguleuses, colossales, de
portiques monolithes, que recouvrent des
grecques élégantes, des reliefs plats d'une
exécution régulière, quoique d'un dessin
grossier, représentant des allégories reli-

gieuses du soleil et du condor son messager;
de statues colossales de basalte, chargées de
reliefs plats, dont le dessin à tête carrée,

est demi-égyptien ; et, enfin, d'un intérieur

de palais, formés d'énormes blocs de rochers
parfaitement taillés, dont les dimensions ont
souvent jusqu'à 7 mètres 80 centimètres de
longueur, sur 'i- mètres de largeur et 2 d'é-

naisseur. Dans les temples et dans les palais

les plans des portes sont , non pas inclinés

comme dans ceux des Incas , mais perpendi-
culaires, et leur vaste dimension, les masses
imposantes dont ils se composent, dépassent
de beaucoup, en beauté comme en grandeur,
tout ce qui postérieurement a été bâti \mv
les Incas. D'ailleurs, on ne connaît aucune
sculpture, aucuns reliefs plats dans les mo-
numents des Quicliuas du Cuzco, tandis que
tous en sont ornés à Tiaguanaco. La pré-
sence de ces restes évidents d'une civilisa-

tion antique , sur le point même d'où est

sorti le premier Inca, pour fonder celle du
Cuzco, n'offiirait-elle pas une preuve de
plus que de là furent transportés, avecManco-
Capac, les derniers souvenirs d'une grandeur
éteinte sur la terre classique des Incas?

« Les tombeaux des Aymaras sont bien
différents de ccuxdesQuichuas : au lieu d'ê-

tre souterrains, tantôt c'étaient de gran(ls
bâtiments carrés avec une simple ouverture
{»ar laquelle on introduisait les morts qu'on
rangeait autour d'une cavité restreinte, as-
sis avec leurs vêlementî, et, dans d'autres
cas, recouverts d'une espèce de tissu de
paille enveloppant le corps; tantôt de petites
maisons en briques non cuites, de la môme
forme, à toit incliné, à ouverture également
dirigée vers l'est ; ou bien encore' des es-
pèces de tours carrées, à divers étages con-
tenant chacun des corps, comme dans les

îles de Quebaya et autres, sur les rives du
lac de Titicaca ; mais ces tombeaux, quel-
quefois très-vastes, sont toujours réunis

par groupes nombreux et forment souvent
comme de vastes villag(_'S. »

Le fait que l'aplatissement des crânes
trouvés à Titicaca et dans quelques autres
lieux a été le résultat d'une pression artifi-

cielle, est un fait si important pour l'his-

toire physique de cette race et pour celle

du genre humain en général, que, dussé-je
encourir le reproche de prolixité, je ne jmis
résister à l'envie de reproduire aux yeux
de mes lecteurs les observations de M. d'Or-
bigny sur ce sujet. '

Il n'est pas difficile de trouver dans l'exa-

men des crânes eux-mêmes la preuve que
leur déformation est un effet de l'art. « Nous
voyons, dit M. d'Orbigny, dans l'aplatisse-

ment ihi coronal, dans la saillie qu'il forme
sur les pariétaux , à la partie supérieure,
qu'évidemment il y a eu pression d'avant
en arrière, ce qui a forcé la masse du cer-
veau de se porter en arrière, en détermi-
nant une espèce de chevauchement du co-
ronal sur les pariétaux. La tête d'un jeune
sujet que nous possédons atteste plusposi-
timent encore, par un pli longitudinal qui
existe à la partie supérieure médiane du
coronal, par la forte saillie du coronal sur
les pariétaux, par la saillie non moins forte
de la partie supérieure de l'occipital sur
ces pariétaux, que la pression a dû être
exercée circulairement, dès la plus tendre
enfance, sans doute même au moyen d'une
large ligature. Cette supposition paraît d'au-
tant plus admissible que, refoulée en ar-
rière, non-seulement la masse du cerveau
a donné une très-grande largeur aux parties
postérieures, au détriment des antérieures ,

mais encore que la pression ayant de beau-
coup augmenté la convexité des lobes pos-
térieurs du cerveau, les jiariétaux ont dû
nécessairement suivre les mêmes contours,
en se modelant sur ceux-ci ; aussi les parié-
taux forment-ils toujours deux convexités
latéro-poslérieures , légèrement séparées
par une dépression évidente. Nous trou-
vons, enfin, une preuve de plus de cette
pression dans l'oblitération des sutures

,

que nous avons remarquée sur tous les

points pressés, même sur les têtes de jeu-
nes sujets. »

Après avoir prouvé que la forme dépri-
mée ou allongée de ces têtes n'est pas, comme
on l'avait cru, le caractère jiroiire aux crâ-
nes des Aymaras, mais i^ien une exception
évidemment due à l'intervention de l'art,

M. d'Orbigny s'occupe de rechercher jus-
qu'à quelle antiquité remontait cet usage
de l'aplatissement de la tête, et quelle in-
fluence il a pu exercer sur l'intelligence
des sujets chez lesquels il se trouvait le plu9
marqué.

n Quant à l'antiquité, dit-il, nous voyons
par le profil de la lête d'une statue colos-
sale antérieure à répO(iiie des incas, que
la leur n'était pas alors déprimée ; car les
anciens peuples, qui cherchaient toujours h
exagérer les caractères exi.flants , n'auraient
pas manqué de la faire sentir; aussi nous
croyons cette coutume c'.iilemporainc de la
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souveraineté des Iiicas ; et inôme r.tlloage-

nieiit (les oreilles d'un des sujets à tùtu

coiupriiiK^e, que nous possédons , |)out noua
conduire à déterminer <\ peu prés le siècle

où il a vécu. Il a été trouvé dans la pro-

vince de Cassangas, à l'ouest d'Oruro. On
sait que cette province l'ut conquise seule-

ment sous le rèj^ne du soiitièiue Inca Y^ahuar

Huacac, qui, selon toutes les probabilités,

vivait vers le xii' siècle ; aussi comme les

Incas n'accordaient l'honneur du prolonge-

ment des oreilles que par gnlce spéciale et

pour récompenser une nation vaincue de

sa prompte soumission à leurs lois ; comme
cette concession devait nécessairement ve-

nir à la suite de rétal)lissement des coutu-

mes des coni[uérants, nous devons suppo-

ser qu'elle ne put se généraliser chez les

Aymaras ([ue vers le xiv ou le xV siècle.

Los statues montrent, d'ailleurs, que l'usage

d'allonger les oreilles était inconnu lors de

la première civilisation du plateau des

Andes.
« Rien absolument ne vient nous éclairer

relativement à l'influence que devait avoir,

sur les facultés intellectuelles des Aymaras,
la déformation artificielle de leur (Ole, puis-

que les anciens historiens n'en ont i)as

parlé; mais nous sommes tentés de croire

qu'il n'y avait que déplacement des parties

constitutives du cerveau, sans disparition

ni môme lésion de ces dernières. On ad-

mettra que, par la nature de leurs occupa-

lions, cescliefs devaient avoir des facultés in-

tellectuelles [ilus étendues que leurs vassaux.

Ne pourrait-on pas, de ce fait, tirer un ar^n-

ment en laveur de notre opinion? Car les

têtes les plus déi)riiiiées (jue nous ayons
rencontrées, se trouvaient toujours dans les

tombeaux dont la construction, de plus d'a|>

parence, annonçait qu'ils appartenaient h

dés chefs (Gl)2). »

3° Atacainas et Chan(/os. — Pour complé-
ter le groupe péruvien, il nous reste à par-

ler de deux nations inférieures en nombr j

à celles dont nous venons de parler, des
Atacamas qui occupent le versant occidental

des Indes péruviennes, et des Changos qui
liabitent le littoral de l'Océan pacifique. Les
uns et les autres ressemblent aux Quichuas
par leurs caractères physiques ; mais la

couleur de la peau des Changos est peut-

être un peu [dus foncée de ton et d'un bisire

noirAtre. Nous ne pouvons manquer de re-

lever cette circonstance, en la rattachant à

(092) Quelques a'.iteurs ont nié que la foime du
crâne pût être moJifiée par des pressions oxtéripu-

res : tels furent, entre autres, Artliaud (l Salialier.

Ils n'ont vu qu'un corps dur soumis à une compres-

sion nécessairement inexacte. Mais ils ont eu le loi t

de ne point tenir compte de rinfluence qu'une pres-

sion même légère peut exercer à la longue su:' le

mouvement nutritif de l'os. Au reste, la question est

jugée aujourd'hui, puisqu'on a apporte en Europe
les instruments employés par les Caraïbes pour dé-
primer le crâne de leurs enfants. Cette pratique est

Irès-rcpandne en Amérique. Quelques auteurs ont
peut-être exagéré la facilité à modifier la forme du
cr:\ne. Suivant Vésalc, lus Germains, que l'on cou-
che sur !e dos, ont p^ur cela l'oceiput aplati et la

la disposition locale des Changos, l'habita-

tion près de la mer, puis(jue nous avons eu
déjà plusieurs fois l'occasion de signaler

un semblable rapport.

La niasse entière des nations péruvien-
nes a embrassé le christianisme. Les an-

ciens Péruviens étaient jiasleurs et agricul-

teurs ; leurs descendants se livrent encore
principalement aux mêmes occupations. On
estime leur nombre à près de deux millions,

dont plus d'un million trois cent mille sont

Américains pur sang. L'excmi)le des nations

péruviennes suffit pour résoudre la question
qui a été autrefois débattue , de savoir si

les races américaines sont susceptibles do
se civiliser et d'entrer dans la communion
chrétienne.

II. Ramead antisien des nations alpestbes
DE l'Amérique du sud. — Le rameau que
M. d'Orbigny appelle anlisien parce qu'il

est confiné dans le pays que les Incas nom-
maient Antis (093), est réparti sur le ver-

sant oriental des Andes boliviennes et pé-
ruviennes, depuis le î3' jusqu'au 17' degré
de latitude sud. « Le pays qu'habite ce ra-

meau est, dit notre auteur, uniforme dans
ses détails. Là, [ilus de plateaux élevés dé-

nués d'ombrages, où des plaines étendues,

des montagnes froides couvertes de grami-
nées croissant au-dessous des neiges perpé-
tuelles, permettent au pasteur aymara elqui-
chua de vivre tranquille des produits de sa cul-

ture, de ses troupeaux, ausein deson antique
civilisationet des ruines de ses monuments. .

Le pays des sauvages antisiens paraît, à la

première vue, inhabitable: partout des mon-
tagnes déchirées ou aiguës, jsur lesquelles

se développe néanmoins la végétation la

plus active, la plus grandiose; partout de
sombres et profondes vallées, où roulent

avec fracas des torrents furieux, parmi d'é-

pouvantables précipices. C'est au bord de
ses torrents, que l'iiomme antisien a fixé sa

demeure sous des arbres énormes dont les

rameaux forment une voûte impénétrable
aux rayons du soleil , » c'est à l'inlluence

de ces circonstances extérieures (lu'il doit

les particularités d'organisation et de mœurs
qui le distinguent do l'habitant des régions
élevées et découvertes dont nous avons vu
précédemment la description.

Les nations qui se rattachent à ce rameau
sont les Yuracarés, les Mocétènes, les Ta-
canas, les Maropas et les Apolislas.

Ces nations, vivant toujours à l'ombre de

icte large ; tandis que les Belges, que l'on couche
sur le côté, ont la tète allongée. Le baron Asch a
dit, dans une lettre à M. Blumenbacli, que les sages-
femmes, à Constantinr.ple, demandent aux accou-
chées quelle forme elles désirent pour la tète de
leur enfant, et que celles-ci préfèrent la tète ronde
qui a meilleure grâce avec le turban.

M. Foville a décrit une déformation du crâne qui
serait surtout commune en Normandie, et recon-
naîtrait pour cause la coilTure ailopice pour les jeu-
nes enfants. « Toutes les fois, dit-il, que le bonnet
est fi->:c sur la circonférence du crâne, il le dé-
forme. »

(C93) GiRCii.\sso, Comnic:it ,rios rcalcs de los Jii-

ciis, lil). n, cap. 12, § 1.
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forêts huir.iiîcs où pénètrent h. peine les

rayons du soleil, sont jircsque blanches

comparativement aux Aymaras et au\ Qui-

chuas, et, comparées entre elles, leurs di-

verses tribus sont d'autant moins foncées en

couleur qu'elles habitent des forêts plus

épaisses et plus obscures. Leur couleur est

légèrement basanée , et contient peu do

jaune. Un autre caractère qui paraît néan-

moins avoir pour cause quelque maladie

cutanée, mais qui n'est pas moins général

parmi les individus de ce rameau, c'est d'a-

voir la figure et tout le corps couverts de

larges taches d'un ton encore plus pâle que
celui du reste de la peau.

Les Antisiens sont en général beaucoup
plus grands que les Péruviens des hautes

régions de la Cordillère; ils sont vigou-

reux et robustes ; leurs traits diflèrent de

ceux des montagnards. Ils ont ie visage

plus rond, le nez moins saillant ; ils ont

leurs langues particulières, leurs coutumes
propres qui, du reste, sont barbares et sau-

vages.
in. Rameau araucaxiex. — Le rameau

araucanien de la race ando-péruvienne s'é-

tend sur le versant occidental des Andes,

depuis le 30" degré de latitu<le sud, jusqu'à

l'extrémité de la terre de Feu, et occupe
aussi les vallées supérieures et les plaines

situées à l'est des Cordillères. Il se compose
seulement de deux nations, les Araucanos,
guerriers indomptables, dont l'héroïsme est

célébré dans l'histoire de la conquête du
Pérou par les Espagnols, et les Pécherais ou
Iclithyophages de la terre de Feu qui habitent

la partie la plus australe des montagnes amé-
ricaines, partie détachée du reste de la chaîne

et séparée du continent par le détroit de Ma-
gellan Ces deux nations offrent , sous le rap-

port des mœurs, des différences qui tiennent

certainement à la différence des circons-

tances locales dans lesquelles elles sont

placées ; mais, sous le rapport des carac-

tères physiques, elles présentent, au dire de

M. d'Orbigny, qui a vécu au sein d'une de

ces nations, une très-grande similitude. Elles

ont en conuuun le type physique qui est

particulier aux montagnards américains, et

que nous avons déjà fait ressortir en par-

lant du premier des trois rameaux de la

race ando-péruviennc. Une môme descriji-

tion convient aux deux nations : Tête forte

à proportion du corps , visage arrondi

,

pommettes saillantes, bouche large, lèvres

éiiaisses, nez court et épaté; narines larges,

peu de barbe, front étroit et fuyant , menton
court et également fuyant. Les yeux sont

horizontaux ; s'ils étaient obliques, la phy-
sionomie serait de tout point celle desTar-
lares nomades.

Les Araucanos ont la peau de même cou-

leur que les Péruviens, mais d'une nuance
moins foncée, et les Boroanos, qui forment

une des tribus de cette nation , sont même
presque blancs. Molina avait été jusqu'à dire

(694) De Centendement humain, liv. iv, di. 21.

(C95j Eléments d idéologie, t. 1", Prùfacc.

que les habitants de celte province élevée
de Boroa sont blonds et ont les yeux bleus.
Celte assertion, (jue M. d'Orbigny contredit
formellement, a été ré[ étée par i)lusieurs
auteurs. Ainsi Malte-Brun, donnant, dans
\eîi Annales des voyages, la traduction d'un
passage sur le Chili, extrait du Viagcro uni-
versal, dit, en parlant des Araucanos en gé-
néral : « Ils ont le teint brun-roux et plus
clair que celui des autres Américains. Ceux
de la tribu des Boroanos sont même blancs
et blonds. )- Un Anglais qui a voyagé dans
le Chili, M. Caldeleugh confirme jusqu'à un
certain point cette rémarque : il dit avoir
vu au Chili, parmi les personnes des classes

inférieures, certains individus qui étaient

extrêmement blancs, avec des traits tout à
fait dilférents de ceux des Espagnols, et qui
lui furent dési,:;nés comme descendants des
Arauccinicus blancs. Remarquons, au reste,
que quand on trouverait dans l'Amérique du
sud, en dehors de la région intertropicalo

et à une assez grande hauteur au-dessus du
niveau de la mer, des hommes qui auraient
complètement la constitution de blonds, ce
serait un fait qui ne devrait point nous sur-
prendre, puisque dans l'Amérique du nord ,

certains habitants des montagnes Rocheu-
ses nous ont déjà offert un cas semblable.
PHARYNX. Voy. Voix.
PHASES et AGE DES LANGUES. Voy.

Langues.
PHILOSOPHIE, ses rapports avec la

science de l'homme. Voi/. Nature.
PHYSIOLOGIE INTELLECTUELLE. —

Locke veut quelque part que l'histoire do
l'intelligence devienne une partie de la

physique (69V). La philosophie a pris quel-
quefois ces paroles à la lettre, et s'est voulu
confondre avec les sciences qui portaient un
autre nom que le sien. L'idéologie est une
partie de la zoologie, a dit M. de Tracy (695) ;

et ces principes n'ont été souvent que des
avances de la. métaphysique à la physique.
Chacune des deux avait eu jusqu alors ses

droits et son domaine ; de là bien des pro-
cès, que l'une a enfin demandé à l'autre d'é-

teindre, comme on dit en droit, par la con-
fusion : le dernier terme de la philosophie

eût été son anéantissement.
On ne peut donc s'étonner que les physi-

ciens et les naturalistes aient accepté les

offres de la philosophie. Comment auraient-

ils refusé de s'enrichir de ses dépouilles,

et de s'arroger de son aveu la connaissance
de l'homme tout entier. Aussi un médecin
célèbre, Cabanis, a-t-il décidé que les scien-

ces morales devaient rentrer dans le domaine
de la physique, pour n vire plus qu'une bran-

che de l'histoire naturelle de l'homme (696).

Et la médecine française a conservé, tantôt

silencieusement, tantôt avec éclat, une pré-
tention traditionnelle à la possession de
toute philosoi»hie. C'est depuis cinquante
ans un article defoidans une bonne partie du
monde savant, qu'il n'y a de sciences que les

(C9G) Rapports du
l'homme, Picfacc.

phtjaique et du morul de



1127 PliY DICTIONNAIKE Pli Y H98

sciences expérimentales , de sciences ex-

périmentales que les sciences naturelle-;,

de sciences naturelles que les sciences phy-
siques. Ainsi Ton a cru satisfaire la raison

moderne et la raison de tous les temps, en
conciliant l'observation et l'unité.

C'était abuser des termes. Sans aucun
doute, l'observation est nécessaire h toute

science ; elle n'est pas inutile, elle n'est pas

étrangère à la métaph.ysi(ino mémo. L'expé-

rience est un des fondements de la certitule.

L'esprit humain fait partie de la nature hu-
maine; les choses philosophiques sont dans
la nature et le nom de physique signilie

primitivement la science de la nature. Il est

donc permis de dire que la piiilosophie est

une science d'observation, une science na-

turelle, expérimentale, et si l'on veut parler

plus grec que français, une science physi-

que. Ces ex|)ressions sont acceptables, si de

l'identité des mots on n'inîère pas l'iden-

tité des choses, et si l'on entend que la phi-

losophie est observatrice ou expérimentale
dans sa sphère, qu'elle a son fondement
dans les faits, et tient sa place dans la science

de la nature. On conçoit même que des phi-

sophes, les Ecossais, par exemple, inquiets

et las de s'entendre accuser de spéculation

chimérique, aient revendiqué les droits de
leur science aux méthodes d'observation, et

l'aient assimiléveaux connaissances où se fie

le plus la raison humaine. Du temps de

Bayle, la philosophie se réfugiait queliiue-

fois sous le canon de la lumière surnaturelle ;

depuis le dernier siècle, la pliysic{ue expéri-

mentale est devenue la seule citadelle dont
le canon sauve ce qu'il protège, et l'espi'it

humain ne sort plus guère de la place pour
s'aventurer dans la plaine. C'est donc aus^i

par prudence qu'on a quelque peu déguisé

la philosojjhie, ou qu'on l'a montrée dans ce

qu'elle a de commun avec ce qui n'est pas

elle. On a fait pour elle, comme pour les

noliles en temps de troubles , on a ca-

ché ses titres , etfacé ses armoiries ; et

pour qu'elle fût sauve , on l'a engagée à

se faire petite. Le calcul était-il bon ? Je ne
sais. A tro|) invoquer la protection des scien-

ces naturelles, il y avait danger d'être ab-
sorbé par elles. C'est un parti mal sur que
de vous appuyer sur ce qui vous menace,
que de vous allier -^ qui veut vous envahir.

11 en a coûté cher à la Pologne, et la politi-

que soupçonne que l'empire ottoman payera

iinjourau nièiue i)rix la protection qu'il

s'est donnée. De même on jiourrait bien

avoir fait courir à la philosophie le danger
d'un partage ; en lui cherchant un allié, on
l'a ex|)osée à un démendjrement. Heureuse-
ment il n'y a point d'usurpation détlnitive

ni de destruction irréparable dans l'empire

de la science. L'esprit humain n'est lié par
aui'un traité, dominé par aucune presdij)-
lion. C'est un monde à part, où jamais au
droit ne manque avec le temps la puissance.

Encore si, en rabaissant la philosophie, on
lui eût garanti une existence mieux assu-

rée, un caractère plus constant, une autorité
mieux reconnue; elle se serait dédommagée
de la grandeur par la sécurité; un rang:

moins contesté console d'un rang plus mo-
deste. Mais une parfaite harmonie ne règne
pas entre les systèmes physiologiques. "La
lumière n'est ni bien pure ni bien vive dans
les régions élevées des sciences physiques.
Les théories s'y combattent et s'y succèdent,
laissant le doute aprèselles,et ramenant peu
à peu les esprits aux sciences mêmes qu'elles
ont voulu dédaigneusement proscrire. Une
certitude claire et invariable est loin d'être

l'attribut des principes de la science expé-
rimentale de l'homme ; et l'observation, se

perfectionnant en se diversifiant, découvre
chaque jour de nouvelles raisons d'ignorer
ce que l'on croyait savoir. Certainement, le

peu que nous dit de la sensation la psycho-
logie écossaise est plus intelligible que ce
que nous en raconte .la physiologie ; les

faits que nous décrit l'une sont moins hypo^
thétiques que les faits que l'autre suppose,
et la perception est plus concevable que
l'innervation. En se confondant avec l'his-

toire naturelle, la philosophie n'a donc rien
rien gagné ; ses bases ne sont pas devenues
plus solides, ses théories plus duiables;
elle s'est amoindrie en pure perte, et la reine
des sciences, en des jours de révolution, n'a
point sauvé sa tête en jetant sa couronne.

Est-il vrai du moins que, en lui donnant
un nouveau nom et de nouvelles formes, on
l'ait réconciliée avec le sens commun, et ra

menée à ces notions vulgaires d'évidence que
les sciences les plus hautes ne doivent pas
dédaigner? « Depuis qu'on a jugé convena-
ble, prétendait encore Cabanis (697), de tra-

cer une ligne de séparation entre létude de
l'homme pliysique et celle de l'homme mo-
ral, les principes relatifs à cette dernière
étude se sont trouvés nécessairement obs-
curcis par le vague des hypothèses méta-
physiques. » Mais d'abord il est difficile de
prouver que celte ligne de séparation soit

quelque chose qu'on ait juge' convenable de
tracer, et que depuis cette prétendue con-
vention scientifique tout ait été de mal en
pis, au point qu'il fallût l'abolir pour reve-
nir au vrai, au raisonnable, au bon sens
primitif. On ne voit point que ce soit le sûr
moyen de rendre à la science un caractère
populaire, et que l'existence des sciences
intellectuelles soit une hypothèse artificielle

qui fasse violence à l'esprit humain. L'appa-
rence du paradoxe, l'innovation, au con-
traire, est du côté des naturalistes. Ce n'est
point le sens commun, ce n'est point le lan-
gage ordinaire, ce fidèle et involontaire in-
terprète du sens commun, qui dit que la

science de l'homme ]ihy>ique et celle de
l'homme moral soient la même chose, que
la morale devrait faire partie de l'histoire

naturelle, que la métaphysique devrait ren-
trer dans la zoologie, Toutes ces assertions
sont restées dans les livres; et bien aue
maintes fois réimprimées depuis cinquente

(697) Rapports, CU., Préface.
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ans, elles n'ont point cours dans la conver-

sation ordinaire, elles n'ont point passédans
l'usage; la littérature ne les a pas ailo[)tées;

la fiolitiipie n'en tient compte; l'expérience

joiirnalière ne s'y soumet jias, et le public

Vûbstine à distin;^uer le naturaliste et le

philosophe, le moraliste et le médecin, à ne
jioint eonfonilre le moral et le physique. Le
matérialiste lui-même est obligé de les dis-

t.n^;uorpour se faire entendre. Dans l'opi-

nion du monde, il y aura toujours une dif-

férence saillante entre la science d'Hippo-
jcrate et celle de Platon. La Logique ou la

Mr'tapJujsUiue d'Aristote ne seront jamais
des par'lies de son Traité des animaux; ce

qui cboipierait les penchants et les hanilu-
(ies de notre esprit, c« sei'ait d'i.lenèifiir l'é-

tude de l'intelligence avec l'anatomie du
.système nerveux. Il le faut cependant , ou
les physiologistes se trompent; il faut re-

nouveler totalement les notions et les locu-
tions usitées. Si Cabanis a raison, on doit

changer jusqu'au titre de son livre. Oi' cst-

f^, en etï'ef, que les Rapports du physique et

du moral de Vhomme? Le mot rapports suj)-

pose diversité, là oij l'on nous enseigne l'u-

nité; le titre du livre implique la distinction

que le livre nie; dès qu'il n'y a que le |)hy-

sique, il n'y a [ilus de moral , donc plus de
rapport. Le nom même de l'esprit humain,
lequel n'est filus distinct de l'appareil encé-
phalique, est une expression fautive que le

î)hi]oso]>lie lioil s'interdire, et Condorcet a

erré en n'intitulant pas son dernier et célè-

Jire ouviage : Esquisse des progrès du ccneau
humain.
On peut donc dire, avant de rien discuter

au fond, que la physiologie n'a tenu aucune
de ses promesses, et qu'elle n'a rendu la phi-

losophie, ou plutôt sa phi!oso[)hie, ni moins
contestée, ni moins variajjle, ni plus popu-
laire ; rien ne justilie sous ce rapport la ré-

volution que la physiologie a entreprise en
s'emparant de la métaphysique.

Il s'agit, comme on le sait, d'effacer la

vieille et familière distinction du corps et de
l'Ame, c'esl-i'j-dire de n'admettre dans
l'homme que des organes, et d'expliquer
tout l'homme par ces organes. Or, oh peut,
chose assez singulière, arriver à cette con-
clusion par deux voies opposées, en procé-
dant de l'intérieur à l'extérieur, ou de l'ex-

t<irieur il l'intérieur. Le premier j)rocédé est

celui des psychologistes, qui tendent au ma-
térialisme, le second, celui des physiolo-
gistes, qui veulent anéantir la psychologie
lïiôme.

La philosophie sensualiste a le mèino
point de rlépart que Descaries; elle débute
par le moi ou la conscience; mais n'obser-
vant dans la conscience que la sensation, et

dans celle-ci (|ue l'affection qui lui semble
se transformer en idée, elle est impuissante
h garantir, soit la certitude des vérités iiitel-

tellecluelles, soit l'existence des réalités ex-
térieures. Lorsqu'elle veut de la sensation
conclure aux premières, elle n'ni)oulit qu'à
TiJéulogie; lors(]u'elle veut a.Tiruier les se-

condes, ellesefaitgraluitement n.^dérialisle :

l>lCTIO-,N. D'ANTnKOrOi.C.'.IE.

je dis gratuitement, car la sensation seule
ne donne pas la matière, et de la sensation
seule ne peut se déduire aucune des vérités
physiologiques. La conscience ne les sug-
gère pas, et l'idcalis i.e les éijranle. Voyez,
flairez, entendez, ces sensations mille fois

répétées ne vous feront connaître ni le nerf
optique, ni le nerf olfactif, ni le nerf auditif,
ni le cerveau qui, dit-on, sent etpense par tous
ces nerfs. 11 n'est aucune des observations des
naiuralisîes dont nous ayons une conscience
quelconque. L'anatomie et ses conclusions
reposentsurdeux principes : la vérilédesper-
ceplions du monde sensible, et la validité

extérieure de la loi de causalité. L'analyse
de la sensation, comme alfeclion des sens,
n(> donne aucun de ces principes. Ni Condil-
lac ni M. de Tracy n'ont su les étalilir ; ils

ont donc laissé la physiologie sans bases, et
en lui abandonnant l'homme tout entier, le

sensualisme lui a concédé pai- delà son pou-
voir.

il faut revenir à l'autre procédé, et de l'ob-
servation externe induire la natui'e et la
cause des opérations internes. Ainsi raison-
nent généralement les physiologistes. Les
phénomènes de la santé et de la maladie, les
ex[)érienccs pratii|uées sur les animaux,
l'inspection des organes ajirès la mort, les
conduisent à de certaines imluctions sur les
fonctions intellectuelles de l'iiomme, ou du
moins sur la manière dont elles s'acconqJif-
sent dans ce milieu physique où réside le

moi humain. Ils fondent ainsi toute la psy-
chologie dans la physiologie, et prétendent
avoir trouvé le secret d'ériger la première
en science positive. Cette prétention suppose
deux principes : d'abord, qu'il n'y a de cer-
tain que le visible; ensuite que l'observa-
tion n'est possible qu'alors que l'observé est
distinct de l'observateur. Si ces deux propo-
sitions ne sont pas vraies, sur quel fonde-
ment asseoir la prééminence des méthodes
dites expérimentales? Mais si ces proposi-
tions sont vraies, comment et de quel droit
appli([uer la physiologie aux faits psvcholo-
giques ?

'

|

Les choses visibles ne sont certaines qu'en
ce qui est du ressort de la vue ; et sans dres-
ser contre la sensation toutes les batteries du
scepticisme, il faut reconnaître que le drj-

maine de la sensation est borné, et que,
comme champ de connaissance, elle serait
bientôt stérile sans les jugements qui la fé-
condent, sans la raison qui l'exploite et la
limite à la fois. La sensation ne dépose que
les choses senties, et les choses de l'intérieur
de l'hoinme ne sontàla {lortée d'aucun sens.
Jamais le physiologiste ne verra ni ne lou-
chera une pensée, un souvenir, une volonté,
une sensation .même; soit (pi'il veuille les
considérer comme opération, fonction ou ré-
sultat, soit (fu'il i)relende atteindre par les
sens une idée (iélcrminée, i'organe qui la
conçoit, l'acte par lequel cette conception
s'opère; il veut toucher l'impalpable ou voir
l'invisible. Le moral échappe à tous les sens.
Or, s'il y a un moral, s'il y a des pensées,
des souvenirs, des sentiments, des volontés,

of)
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nous savons iiu'il y on a, il laut ilonc que

nous ayons les moyens de le savoir; et

comme ces moyens ne sont pas les sens, il

suit que, pour' obtenir la connaissance, il

n'est nul hesoin d'une différence entre l'ob-

servateur et l'observé. Ce n'est que dans la

sphère des sens que cette différence est né-

cessaire. Un écrivain a été jus(iu'à dire que

la psychologie des passions était la seule pos-

sible, parce que le cerveau étant ditlerenldcs

entrailles, la pensée qui appartient h l'un

pouvait oiiserver les ])assions qui résident

dans les autres (G98). Mais cela môme était

une chimérique espérance; car le cerveau

no verrait point les passions en regardant

les entrailles; et même quand il voudrait

regarder les entrailles, il n'aurait jias le

bonheur de les voir, il n'a (]ue la consolation

bien vaine d'y penser. O faiblesse de la

science humaine! misérables viscères que
nous sommes! Qu'il y a loin de l'abdomen

au crAnc; et lorsque la cervelle est si cu-

rieuse, pourquoi le péritoine est-il impéné-
trable'?

11 pourrait être utile d'exposer avec dé-

tail les idées des chefs de la ])hilosophie

physiologiste, et de la réfuter en forme. On
y montrerait partout l'hypothèse sous les

dehors de l'observation, et la dialectique

sous le masi]ue de l'expérience ; mais ce serai t

l'objet d'un ouvrage entier. Nous ne présen-

terons ici que des observations générales

sur un système aue recommande le nom do

Broussais.
Broussais était un esprit hardi. Au génie

de l'oliservatioii il unissait un don précieux,

il osait conclure ; courage peu commun, au-

jourd'hui que le double abus de l'expérience

et de la critique a si profondément intimidé

les sciences, et rabaisse leur essor. 11 sut

donc, lorsipie passant de la médecine <i la

philosophie il embrassa l'idée d'appliquer la

physiologie à la métaphysique, écarter les

réserves et les doutes circonspects dont s'en-

touraient beaucoup d'écrivains; et de l'ol)-

servation reprise à nouveau des phéno-
mènes nerveux , induire liarjiment l'iden-

tité substantielle du système nerveux et de
l'esprit humain. Il fut vrawiient matéria-

liste, et n'eut pas jieur des conséquences de

la science telle qu'il la croyait. Chez lui il

n'est plus (luestion de rapports du physiciue

et du moral; les phénomènes du second ne

Nous en résumerons les principes, sui-

vant Broussais, dans les propositions sui-

vantes :

1" La contraction, c'est-à-dire un mouve-
ment alîernalif de condensation et de reU*-

cliement, est la forme générale de l'action

de la matière v. vante, par conséquent de n
matière nerveuse , par conséquent de la
matière cérébrale.

•2" 11 ne se passe d'observable et de cer-
tain que cela uans le phénomène de l'inner-

vation. Dans les phénomènes intellectuels

et moraux , il ne se passe d'observable et de
certain que des phénomènes d'innervation.

3° Les i)hénomènes intellectuels et moraux
ne sont pas autre chose pour la science; IN
n'ont pas pour elle d'autres causes que les

propriétés du système nerveux. Qu'il y ait

d'autres causes ou jiropriélés ])lus cachées,
mais également physiques, cela est infini-

ment probable. 11 faut bien en outre que ks
éléments mêmes de la matière se retrouve), t

dans la matière vivante, avec leurs proprié-
tés primitives, avec les affînités moléculai-
res, avec leurs modes d'action atomique;
mais quant à la cause première de l'inner-
vation, on peut ai 'mettre son existence, en
ne peut ni connaître, ni soupçonner sa na-
tui'e;elle peut se confondre avec la cause
]jremière de cet univers qui existe assuré-
ment, mais qui est impénétrable.

V' La i:réleiilion de définir celle-ci, d:î

comprendre sa nature, de tonnaitre ses
moyens d'action, est téinéra're. Plus témé-
raire encore i! est c'e considérer comme un
[iiincii)e distinct, comme un ôtre, la cau.'o

ou le sujet de la pensée. Aucune perception
n'y autorise; aucune expérience scientifique

ou vulgaire ne le laisse entrevoir; et il y
a, soit contre la nature, soit contre l'exis-

tence qu'on lui alirdiuc, des objections in-
vincibles.

5" Le principe indé[icp.dant des crganos
n'apparaît en rcn, tandis que la liaisoii

nécessairedes phénomènes intellectuels avo ;

les phénomènes nerveux apparaît constam-
ment et invariablement.

G" Ce jjrinciiie in.iépendant ou du moins
distinct des organes, qu'est-il quand les
organes ne sont pas encore développés, lors-

que leur action est suspendue, quand elle
estallaibl.e, altérée, viciée? L'état embryon-
naire, l'enfance, le sommeil, la maladii

sont plus seulement rapprocliés de ceux du la folie, la vieillesse, montrent l'esprit dans
))remier; le i)liysique n'est plus une cause, un état rigoureusement proportionnel h l'é-

un siège, un théâtre; il est le moral môme
Le physiologiste n'admet plus, il ne conçoit

plus autre chose; hors delà il permet les

conjectures, les vœux , les désirs; mais il

ne voit rien de certain, rien de démontra-
ble, rien d'intelligilde.

Nous devons quehiue examen à cet aveu
franc et assez imposant tlu vrai sens de la

|)liysiologi(ï a(ii)li(piéo à la méta|)hysi(|ue ;

nous nous trouvons pour la première fois en

taje du matérialisme scientifi(iue (G91i).

(ti!)8) M. .Xiipnsto r.OMTF., Cours il,' philir.ophii' j>o-

tUic . I. 1", l('<;i>ii I".

tat des organes cérébraux.
7" Le principe pensant n"a été inventé que

pour e\pli(]uer le comment des phénomènes
intelleclucis ; et d'aliord , c'est vouloir ex-
lili(iucr riiiex[)licable, et excéder la portée
légitime de la science.

8" En second lieu, ce princi|ie n'explique
rien, et donne naissance à des uillicultés

non moins insolubles que celles (}u"il csi

desiiné à lever et qu'il ne lève pas. Telle e>t

sa liaison avec l'organisme, telle est son a:-

(COfl) Yoy. l'oiiviagfi intitulé : De l'irriliiticn cl de

lu l'vlie, 2 vol. iii-8", élit, de ISZO.
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tion sur l'organisme. U .y a là plus quo niys-

lore, il y a impossibilité, il y a contraiij-

lion (700).

Le fond de ces propositions est le tlu^nie

éternel du matérialisme. C'est le sujet du
troisième livre du poëme de Lucrèce, ce

cliantre austère et pathétique de la matière.
Cependant ne confondons pas les consé-
(juences que Broussais tirait de ses prin-

cipes avec les négations célèbres que le

ma érialisme dicta souvent aux disciples

d'Epicure; constatons dès l'abord deux i)oinls

dcdissidence importants qui sont h riioniicur

de Broussais, et qui peuvent servir à réfuter

sa doctrine.

Premièrement il n'est pas sceptique, non
qu'il ne doute de beaucoup de choses à mon
sens indubitables; mais on sait que celui-là

n'est pas sceptique qui n'admet le doute ni

.sur l'ciistencc du monde extérieur, ni sur la

véracité de nos facultés quand elles l'attes-

tent. Or, notre auteur ne permet aucune
incertitude à cet é^arJ; il se lie |)leinement
à la sensation, à la perception; le contraire
lui parait absurde; il n'altrilme l'idéalisme

qu'au spiritualisme même et à l'ignorance

des faits physiologiques. En un mot, l'exis-

tence des corps et leurs rapports avec nous
lui paraissent choses sans réplique. Il ne se

montre en aucune façon touché de l'argu-

mentation de Hume contre la causalité, la

causalité étant une induction et l'induction

étant un fait cérébral tout aussi positif quo
la sensation môme (701).

En second lieu Broussais n'est pont athée
;

jamais du moins il n'est disposé à regarder ce
:iion le comme l'œuvre du hasard, à mécon-
naître dans la nature l'action d'une cause
jjremiôre. Il confesse « une cause suprême,
ordonnatrice et conservatrice que nous ne
l)0uvbns délinir. » Il « conçoit la nécessité
d'une cause ou d'une force qui soit le moyen
d'union, peut-être le i)remior mobile des
autres forces. » Il a « le sentiment d'une
cause et d'une force première qui lie tout

("00) De rinilalion, passim, et notammcnl l. 1",

p. -M)i, .5-20, 509, 579; l. II, p. 03, 119.

(701) De l'irritation, t. 1", p. 207, 253, 515 ; t.

II, p. A-1, -210.

(702) < Quanta moi, mon opinion, que je consi-
^ni' ici piinr moi seul peul-ctio et pour un petit

iioiiibre ilaniis, c'est que tout ho.ume complètement
organisé a le sentiment d'une cause et d'une force
première qui lie tout et encliaîne tout; mais je ne
puis la délinir, et je ne sens pas le besoin de l'hono-
rer par un autre culte que celui q'ie lui rend ma
conscience, i {Irritation, t. I", p. 008.)

(703) Même ouvrage, t. 1", p. ii3; t. II, p. 70,
182; Cours de phrénoloijie,\e(;u;\ 19% p. 725. Lisez
tout le passage, et cet autre de ce di'rnier ouvrage :

€ Le cerveau ne peut agir sans le concours de divers
agents, le calorique, l'oxygène, rélectricité, les im-
pondérables enlin, dont l'action n'est pas aussi étu-
diée par les pliysii)loL;istes<|ue parles pIiNsiiieiis. Nous
ajouterons qw ces iirlncini-^,, qui ne nous sciiit con-
nus que par (|iM'lqurs ell'ils, sinil>li'Ml se ciMilondic
avec la cause première de la vie; mais que pourtant
nous ne répugnons point à en distinguer cette der-
nière, pourvu qu'on ne l'emprisonne pas par frag-

ments dans les différents cerveaux d'une seule espèce
d'cires vivants. C^ttc caus?, nous la sentons par in-

et enchaîne tout (702). » (;Vsl un gran 1 in-

connu qu'il ne faut ni iiersomiilicr ni déli-

nir, dont l'idée est une induition de la (a-
sualité. Comme le sentiment seul nous élève
à lui, il serait insensé de vouloir le connaî-
tre; mais il se met en rapport avec nous
dans la matière des nerfs ; car la causf j r.'

-

mière de l'action du cerveau n'est pas dans
loceiveau; et, conduit jfir la nécessité de
trouver « un lien commun à toutes ces for-

ces (]ui lui iiaraissenfè:rc de la matière en
mouvement, u JI. Broussais a écrit ces pa-
roles : « L'athéisme ne sauiait pénétrer dans
la tête d'un homme qui a réiléchi profondé-
aieut sur la nature (703). »

A cette douille afllrmation, l'existence dn
monde extérieur attestée par nos facultés et

l'existence de la cause première, se réduit pour
Broussais toute la philosophie transcendante ;

carc'estlàdelai)hi!osopliie transcendante. Le
reste n'est, aveclui, qu'observation empirique
et externe, c'est-à-dire que physiologie. Hors
(le ce cercle, il ne voit que de la métaphysi-
que et jamais il no pronon, e ce mot qu'avec
dédain. A peine prend-il la peine de réfuter
la science ainsi nommée, il fait plus d'hon-
neur à la psycliologie ([u'il poursuit avec
beaucoup de verve et d'obsdnation et qu'il

réussit à pou près à convaincre de n'être
qu'une métapliysique déguisée.

ïl reconnaît cepiendant que la psycholo-
gie des Ecossais débute assez bien (7a't-). On
sait on effet, que ccux-i'i ont on général
réduit la science à riiistoiro naturelle de la

pensée ; ils se renferment dans l'enceinte
de l'orbservation et de la description des
phénomènes. Ils ne s'aventurent qu'avec
scrupule aux inductions rpii vont au delà,
même à celles (jui olitiennent d'eux bien-
veillance et croyance, et l'on pourrait citer
de Dugald Slowar' tel passage qui laisse le

champ libre au matérialisme, et réservant
toutes les questions concernant l'essence de
l'homme (703). Une ps^-chologie aussi mo-
deste méritait bien quelque indulgence

;

duelien sans la concevoir; nous comprenons môme
la nécessité d'un moteur unique pour toute la na-
ture ; mais nous n'avons aucun moyen de la décou-
vrir. 1 (Leçon 5% p. 79. Voy. aussi les leçons 12'

et 18", p. iOG, et 0.52 et suiv.) Il y a, dans les deux
ouvrages de M. Broussais, quelque confusion sni-

l'oiigiuede la notion de Dieu, qu'il raUaclie tonjouis

au sentiment, tout en la faisant sortir de l'imluc-

tion. Il l'attribue t» la causalité, et non, coiunie Gall,

à la vénération. La confusion vient de ce (|u'il rap-
porte volontiers au sentiment toute iiuluctiiin (|ui

n'est pas le produit immédiat d'une pcncplion p:]r

les sens. (Voy. De l'irritation, t. 1% p. 290, .541,

5i0, .509, et t. "II, p. 123, 201, etc., et le Cours de
plirénolome, leçon 20', p. 825.)

(JOi) Brocssus, Cours de phrénologie, leçon 5°.

( (05) < Le caractère dislinctif de la science in-

ductive de l'esprit est de s'abstenir de tonte spéeu-
lalion sur la nature ei l'essence de ce même esprit...

Les conclusions sur l'esprit humain aux(piell(»s nocs
conduit naturellement la méthode d'uuluction...
s'arrangent également des svf.tèmes méta])hvsiqucs
des matérialistes et de ceux des partisans de'Iirikc-
li-y. 1 (D. Stewaiît, Essr.is pliilos., Disc, piélini ,

cil. 1", 1.) La même idée est expiimée au commiii-
cen'.ent de ses Eléments de la philosophie de Cespiil
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aussi Broussais en parle-t-il sans amer-
tume. fit reconnaissant qu'elle est dans une
lionne voie, il lui reproche seulement de
n'avoir pas continué à y marcher. Elle est

pour lui sage, mais timide, et ne va point

assez au fond des choses. Si la psychologie

n'est en effet que l'oliservation des pl;é-

noinènes de la conscience, si elle s'interdit

la foi et presque l'examen en ce qui tou-

che les lois de la raison impliquées dans ces

faits et leurs inductions immédiates, il est

certain qu'elle ne mérite pas les anathèmes
proférés ailleurs contre son nom par son
véhément adversaire. Mais il faut reconnaî-

tre que, malgré qu'elle en ait, la psycholo-

gie va toujours un peu plus loin ; bien que
principalement descriptive, elle est toujours

partiellement rationnelle, et nous qui fai-

sons profession de très-peu nous hasarder

au delà des limites de la psychologie, nous
avouons volontiers que nous dépassons le

point où Broussais déclare que de psy-

chologie on tombe en métaphysique, et nous
n'aimons pas que la psychologie s'attache

trop à s'en disculper ; cela sent la faiblesse

et l'hypo.risie.

Il demeure vrai qu'avec les faits de cons-

cience pris à titre de simples phénomènes,
on ne peut construire une science du fond
des choses, mais pas plus, mais moins en-

core le matérialisme que le spiritualisme,

i.a part que tians tous les systèmes l'organe

enrépiialique prend à l'activité morale, n'est

]ioiiit a[terçue de la conscience. Personne ne
sent distiiictivement l'activité quelconque
du cerveau. Dans la sensibilité uniquement,
on s'aperçoit de l'intervention des organes,
mais des seuls organes extérieurs des sens,

et une illusion naturelle et irréfléchie nous
porte même à croire d'abnnl que l'œil voit,

fpie l'oreille entend, que la vue est toute

dans l'œil, l'audition toute dans l'oreille ; il

faut y penser un peu pour se convaincre
([ue l'oreille et l'œil ne font que servir à

voir et è entendre, et sont les instruments
d'un organe plus intérieur. La multitude n'y

songe guère, et (quoique le sentiment du moi
respire dans tout son langage, dans toute sa

conduite, c'est pour elle foi implicite plutôt

(|ue science distincte, et l'on peut ici reuiar-

uuer en passant comlnen il faut se défier de

1 empirisme des sensations. 11 nous porte à

donner aux organes extérieurs des sens une
toute autre importance que celle qui leur

est reconnue par l'universalité des physio-
logistes. Eux-mêmes le récusent en cela, et

ils ont raison.

Il faut donc chercher la connaissance hors

de l'expérience eïterne ; après elle ou à c(Mé

d'elle se trouve l'expérience ititerne ou la

conscience. J'avoue que si l'on ne s'at-

tache point à démêler les ()rincipes envelop-
pés dans les croyances (pi'elle suggère, oii

ne fera point par i'élnde de la conscience de
;;rands pas dans la voie de la vérité, et j'ac-

corde à Broussais qu'il faut quelque chose
de plus. L'intelligen.io développée, la raison
instruite d'abord et comme excitée par l'ex-

périence et la conscience, les féconde, les

dirige à son tour, I«s emploie plus saYam-
ment, et refait, tant à l'aide de leurs sugges-
tions que de ses principes et de leurs con-
séquences prochaines, une science propre-
ment dite. Au fond c'est [lar ce procédé que
l'on établit toutes les théories anthropolo-
giques y compris le matérialisme, et il est

loin d'èlre aussi purement expérimental
qu'il le prétend.
La doctrine opposée, aussi expérimentale

que lui, n'est pas, comme on le pense bien,
moins rationnelle.

Elle puise d'abord dans le sentiment bien
étudié le principe de l'identité de la persoiiBe
humaine, et montre ensuite ce principe con-
tradictoire avec la diversité, la multi|)Iicité

des organes. En disant que le sentiment
manifeste l'identité, je veux dire que l'ex-

périence externe et interne, ou la sensibilité

et la conscience, complétées par la mémoire,
que la perception intérieure des sensations,
des affections morales, des actes de l'intel-

ligence, de ceux de la volonté et de ceux des
iirganes (pi'elle dirige, atteste diversement
mais concurremment un même moi. Or, ce
moi quel est-il pour la plus simple réflexion ?

11 est quelque chose ; il est la 'jiersonne
même ; il est, par ra|ti)ort à toutes les modi-
fications, à toutes les opérations qui vien-
nent d'être rappelées, un agent et un patient.

Telle est la p!iilosO|ihie de tous ceux qui
ne sont pas philoso|)hes. La réflexion va
plus loin , elle distingue davantage, elle

devient analytique, et elle remarque qu'a-
près tout la sensibilité, l'expérience, la

c(mscieni e, n'attestent rigoureusement que
des phénomènes qu'elles font croire au moi,
ma isq\i'elles ne le montrent ni ne le prouvent.
Alors elle suppose que le moi n'est qu'une
sensation de sensations et d'idées, une col-

lection d'impressions, d'affections ; et sans
]ilus reconnaître d'autres faits, elle sépare
l'observation et l'étude des sensations et

des idées, de toute recherche relative au
principe duquel elles dépendent ; et suivant
qu'elle est ou non portée soit à se fier

aux ins|)irations de la conscience, soit à se
laisser gagner aux [subtilités de l'analyse,

soit à garder la réserve et la neutralité entre
la crédulité et le [laradoxe, elle admet le

moi comme existence, ou elle le nie- abso-
lument, ou elle s'inteniit toute conclusion à

{e sujet. Là s'arrête, en général, la psyciio-

logie proprement dile. Par une sorte de
tendance à l'empirisme ou de déférence au
sens commun , elle adhère à l'existence

d'un être qui sent, |)ense et veut, sans qu'il

résulte pour elle d'aucune analyse scienti-

fique ; ou bien elle le rejette "comme une
induction gratuite ; ou bien enfin elle ne le

croit pas objet de science et cesse de s'en

humain (IiilKid., part. i"). Roiil insinue quelque
t linse (le seml)lalif<' {Essni i", cli. I "), cl M. Jdul-

loy a répélo et Jévi'li)|>|)(' l":issii tioii (['rofaci- de hi

liniluction de VEsauisse ae ptiilos. mor. de Stcwvbt,

8 l).
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occuper. Le scepticisme est contenu h

divers degrés Jans ces trois partis [iris ou à

prendre ; et c'est par là qu'il a été permis
d'accuser la psjcliologie de penchant au
scepticisme. Le dernier parti est celui au-
quel incline la iisychologie écossaise, au
moins chez (|ucl;|ues-unsdeses inter|irètes.

Elle paraît souvent penser que la scien(^c

propreiuent dite devrait s'en tenir à l'obser-

vation du phénomène des facultés ; c'est le

scepticisme i)ar restriction. Le second |.arli

est un scejitiuisme jiresque dôj,'mntii|ue,

l'idéalisme, a pailer exactement. C'est une
doctrine sceptique, parce qu'elle révoque
en doute les croyances naturelles do
riiumanité et méconnaît l'autorité des
principes de la raison. C'est une doctrine
allirmative, parce que sur cette récu-
sation de nos facultés, elle fonde une
conclusion. C'est enfin un sce[)ticisnie qui
conclut, l'autre ne conclut pas. Mais des
trois systèmes, le premières! le plus sensé,
quoique faible encore et insuffisant. Distin-
guant par l'analyse, comme tous les autres,
les questions de phénomène et les questions
d'existence, ce système ne résout jias les

dernières par la négation. Il cr(jit au moi
sur la foi de la conscience, ou sur celle de
la sensation, par bon sens, [lar imitation,
jiar respect futur le témoignage commun,
par un instinct pratique, mais pourtant par
une sorte d'inconséquence, en ce sens qu'il

admet que cette croyance est sans preuve
sensible, le moi substantiel encore une fois

ne restant pas au fond du creuset de son
analyse. Y''oici Içs formes que prend ordinai-
rement cette doctrine. Si le res|)ect du sens
commun, des croyances qui importent à la

morale, qui sont les plus consolantes et les

plus honorables pour l'humanité, ladomine,
c'est alors une psychologie excellente, bien
qu'incomplète et faible ou vulnérable par
quelques côtés. C'est la psychologie des
Ecossais prise largement. Si elle accorde
beaucoup à la sensation, et que dans ce
fait puissant elle répugne à ne voir qu'un
phénomène sans substance, [ilutùt ]iar une
sorte de foi irrésistible dans la sensibilité,

ijue par une adhésion réfléchie aux lois de
1 esprit humain ; c'est le sensualisme rai-

sonnable, lequel cependant peut prendre
deux routes, ou, avec Condillac, se décider,
en vertu du [irincipe de l'unité, pour la

croyance à l'esprit, pour le sfiiritualisme ;

ou, avec M. de Tracy, ne sauver la psycho-
logie de cet iiléalisme provisoire, qu'on ap-
l'.cile l'idéologie, qu'en se jetant dans le

nia(érialisme avec la [ilupart des j)hysiolo-
gistes. Ceux-ci ne voient dans le moi de la

conscience qu'un moi fihénoménal, ou le

phénomène d'un moi matériel qu'ils s'atta-

chent à observer et à décrire. Mais tous ces
sylèmes, je le répète, sont ]ilus ou moins
entachés de scepticisme, en ce point que
tous admettent plus ou moins nettement
pour la pliiloso|ilue une ini|iossibilité qui
les touche plus ou moins, d'établir scienti-

fiquement l'existence de la personne réelle;

cette concession esi un des titres princii aux

qu'invoque le matérialisme physiologique.
Ce fond de sceiiticisme jTovient de renrjiloi

exclusif de ce ([u'nn est convenu d'appe-
ler la méthode analytuiue. L'analyse, telle

que le dernier siècle l'a enseignée, est le

caractère comnuin et le principe dominant
de toute cette psychologie.
Nous avons dit que c'était à ces doctrines

que s'arrêtait le second degré delà réflexion ;

mais il est un troisième degré. Plus atten-
tive, plus jirofonde, jilus hardie, la réflexion

démêle les ]iiin(i|ies t'nv(.'l()|)(iés dans les

inductions de Lt conscience, et qui, bien que
suggérés par celle-ci, sont vrais indéjiendam-
nient d'elle. Le mo(', manifesié [:ar ses phé-
nomènes , est jilus qu'un jihénomène, jiarce

qu'il n'y a pas de qualité sans substance, ni

d'effet sans cause. Ce sont là des lois, des
dogmes, des axiomes de la raison, des véri-
tés régulatrices , bien qu'amenées par voie
d'induction. Li's croyances de la conscienco
pei'.veni tenir d'elle leur empire; mais elles

sont légllimes,
|
arce qu'elles s'appuient sur

les princi|i(,'s de la raison ; elles ont ainsi
une véi'ilé empirique et une vérité ration-
nelle; elles sont vraies de fait et de droit.
La raison fonde ce que la conscience atteste,

l'existence du moi.
Mais à cette existence la raison ajoute

l'unité ; et de même que la conscience donne
l'unité empirique et jihénoménale du tnoi

,

la raison lui reconnaît une unité réelle et

nécessaire , et du droit qui est en elle , eile

prononce que cette unité est d'autre nature
que celle d'un tout matériel. L'organisme
humain , celui d'un animal (piclconciue, est

un tout matériel. Il a son unité, cest-à-îliro
son ensemble. 11 est un en tant qu'il est
délimité de toutes parts ou figuré et distinct

,

et que toutes ses parties conspirent. Mais
cette unilé même comporte multitude, mul-
titude de côtés et de jilans , multitude de
parties. L'activité harmonique de Tanimrd
implique diversité des instruments et dos
fonctions ; il n'y a j)oint de concert sans
diversité.

L'unité du moi est fout autre et pour la

conscieme et poui- la raison.

Elle est fout autre pour la conscience, car
elle n'est pas l'accord seulement des jtarties

et des fonctions. L'accord n'est que la rela-

tion , l'accord n'est pas une existence, el

nous sommes partis d'une première donnée,
celle du moi existant, du moi substance.
Or, la substance, plus l'unité, est autre
chose que l'accord des substances diverses.
Le sujet des actes du moi est le sujet d'attri-

buts qui ne sont percevables qu'à la con's-

cience , d'attributs qui n'ont sous ce rapport
rien de commun avec les (jualités des corjis.

Ainsi, à en juger par ses qualités, et l'on no
peut juger d'une substance autrement, rien
n'autorise à identifier la substance du moi
avec celle ducoriis. L'unité que lui prêle la

conscience n'est point celle qui ne sied qu'à
la matière et qui su|ipose des [larties , c est

celte qui n'en suppose pas ; car dans les

dilférents points de sa durée, dans la succes-
sion de ses modifications, dans la comparai-
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son suc'cs.sive ousimullari(^o qu il en l'ait,

le /«oj change et persiste, il est le même et
divers.

. . . . alitis et idem

Nasceris.

L'individualité rij;ourcu3e a son type oans
le moi. Par son identité en des temps divers,
sous des phénomènes divers il nous donne
le sentiment et la noiion d'une unité dont
aucune représentati n externe ne nous offre
la pareille ou l'image.
A ce sentiment , à cette notion imi)licite ,

aussi loin , et ce rpai vient d'ôlre dit sufîit

pour établir contre la physiologie et le maié-
rialisme cette dualité qui, en même temps
C{u'elle est une vérité scientifique , est un
lien commun de la croyance populaire.
Après avoir dégagé' le principe de l'unité

du 7noi , nous rappellerons qu'il est telle-
ment naturel à l'esprit humain

, que pour
établir le matérialisme il faut changer le
sens commun et innover dans le commun
langage. L'abus de la causalité et de la per-
sonnalité, ou la déviation des organes pfiré-
nologiques , n" 22 et n° 35 , a , selon Brous -

comme toutes celles de la conscience^ la rai- sais,introduitlachLmèred'unesprithumain
;

son ajoute cette double réflexion. mais ce n'est pas tant un paradoxe des méta-
Les phénomènes du moi nous garantissent plijsiciens s]>éculatifs qu'une croyance du

quelque cliose d'existant, comme les quali- l)euple routinier , et, s'il y a erreur, c'est
tés des corps nous font percevoir quelque une de ces erreurs accréditées par une forte
chose d'existant. Le support des qualités apparence, par un air de vérité , tout an
des corps s'appelle la substance matérielle.
Que savons-nous de cette substance ? Rien ,

sinon son existence et ses modes. Dire qu'elle
est matérielle , c'est dire qu'elle est mani-
festée par de certaines qualités fort connues,
et qu'on appelle qualités de la matière. Le
support des modes du »!0(', le sujet de ses
phénomènes est attesté et manifesté par des
accidents qui n'ont nul rapport avec les qua-
lilés dites de la matière. Ne lui voyant d'au- t'es fins d
tro point de commun avec la substance
matérielle, que l'existence, nous la devons
donc appeler substance autre que la subs-
tance matérielle. A ces deux ordres do qua-
lités différents cpii donnent chacun la seule
définition possible do la substance h laquelle
ils se rapportent, il faut donc assigner des
substances de ditférente nature. Par la défi-
nition même, il y a donc la substance maté-
rielle et la sidjslance qui no l'est pas.
Développant cette distinction, la raison

établit que, pour elle, la substance des corps
est manifestée multiple, et la substance du
moi manifestée une ; et , qu'en effet , il est
impossible de comprendre sans l'unité Tac

moins comme Tétait jadis la foi dans le mou-
vement du soleil et l'immoliilité du globe
terrestre. Comme disent les jurisconsultes

,

Vunus probandi est donc du côté des physio-
logistes. Ne l'oublions pas en discutant les
l>reuves ou les présomptions de Broussais. 11

n'a, à ma connaissance, rien établi de direct
contre ce qui vient d'être i)osé. Il a plutôt,
suivant l'usage des physiologistes , présenté

le non-recevoir, qu il n'a réfuté en
soi l'argument philosophiijue.

N'importe; dans cet ordre d'objections , il

y en a de fortes
, peut-être même d'insolu-

liles, ce qui ne serait d'ailleurs une raison ni
de nier ni de douter. Jusque dans les ques-
tions pratiques de la vie, la raison doit savoir
se décider même contre des objections inso-
luliles.

La première et la plus générale dans la

question qui nous occupe est prise de la

dilliculté, ou, si l'on veut, de l'impossibilité
de se représenter l'esprit, son union avec le

corps , et son action sur les organes. Com-
ment est et comment agit l'esprit? Mystère
impénétrable , sans doute ; mais de quel

tion du sujet pensant. Le sujet du corps est droit nous l'objectez-vous ? N'est-ce pas iane
donc la substance étendue, impénétrable, vérité triviale dans votre philosophie qu'il
multiple; le sujet de la pensée la substance est téméraire de vouloir connaître le com
non étendue, non impénétrable, une. C'cstce ment des choses? Ne faites-vous ] as profes
qu on veut dire , et rien de plus , (juand on
dit l'une matérielle, l'autre inunaiérielle

,

l'une corporelle, l'autre incorporelle. On les
dj) i(dle dîiiis riiommo le corps et l'Ame ("0(î).

Voil^ jusfiu'di'i va la réflexion pliilosoph'i-

que , même avant de s'élever au-dessus
d'une science démonstrative et logique, pour
atteindre à une science purement spécula-
tive, tentative qui ne lui est jas interdite et

(ju'elle [leut ris(iuer en poussant plus avant
ses reiîherches sur la nature de la substance
et sur les causes, la portée et l'essence de
ce dualisme, auquel nous venons de la con-
duire. Mais nous n'avons |ias dessein d'aller

sion de penser qu'il y a des mystères impé-
nétrables ? Ne dites-vous pas : « Nous ne
dé(!Ouvrons pas la manière dont l'apjareil
nerveux produit la pensée. 11 no s'agit pas
de savoir pourquoi ni comment ; rhy|)Othèse
commencerait Le comment ou la cause
première reste inconnue pour les psycholo-
gisles comme pour les ])liysiologistes. Les
agents primitifs... meuvent la matière,... la

mettent dans divers états où figure l'état de
vie.... Voilà le mystcrc impénétrable de la

nature ;... les causes, les forces ou les ]iriii-

cipes obtenus par la voie de l'induction
,

cessent de l'être , dès qu'on y pense atten-

(7()G) Vdi;., pour h- (Icveloppciiu'iil de cette {!c-

miHislialion , \\\\\.v, l'icl. riif. , ;iil. IHcéarqnc,
iiKlcs ('. et I., cl l.iuiipiw, noie K; Tiirl. Ame de la

Kiaiide lincijclopéiiic ; (:oMiii.i,\r, Art de raisonner,
i V. I", rh. 5 ; .JoiriRoy, Préface de la Iradiiclinn de
l'F.tqidssc de philos, morale {'.c I). SrEWAnr, !Hi6 ;

Damiuon , Essai sur l'histoire de la philosophie en
France au \i\' siècle, l. 1"; F.cole seiisuoliste, el

Cours de philosophie, t. I" ; Psijchatoyie, cli. 1"
;

lieruc frauçtiisc, Examen do l'oiiviaye de M. Brous-

sais, ir XI, I.Sai».
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liveiiient
,

pciiii- se lésoulre dans le ccran 1

inconnu. Le moi se passe dans la matière et

par les impondérables , peut-être en partie

en eux; c est un mystère... Le i)liènomène
(le la conscience est un fait dont on doit
s'abstenir de tenter l'explication. Que se
jiassc-t-il do malériel dans les nerfs et le

cerveau pour l'exé.'ulion de leurs fonc-
tions?... C'est le gran.l imjstvre de l'écono-
mie vivante ("0"). » On le voit, partout il y
a mystère. Il y a dans le cas de l'inconnu un
invincible inconnu. Les diverses doctrines
ne sauraient se le i-eprodier mutuellement.
On ne peut examiner qu'une chose, le mys-
tère est-il plus grand d'un côté que de
l'autre ? Est-il du côté du sj>iritualisme plus
répugnant pour la raison que du côté du
matérialisme ?

Nous avons déjh louché les difTicultés du
matérialisme. Il faut, avec lîroussais, que
de simples condensations d'une substance
molle produisent intégralement et substan-
tiellement tous les genres de sensations,
d'idées, d'émotions, (l'affections, de volon-
tés, et dans chaque genre les variétés infi-

nies de ces divers phénomènes de l'activité

mentale. Cela est au moins étrange et trou-
ble l'imagination. Un froncement de pulpe
avec une altération insensible de tempéra-
ture et de couleur, un phénomène d'irrila-
lion, c'est-à-dire de pénétration des tluides
impondérables et des liciuides, sera inditfé-
lemment, et sauf des modifications fugitives,
la sensation de l'odeur d'une rose, la sensa-
•ion de la soif, la convoitise d'un trésor, la
tentation du suicide, la découverte des lo-
garithmes, l'invention de la machine à va-
peur, la conception du Paradis perdit, le
lilan de la bataille de Rivoli, la résolution
du chevalier d'Assas, l'improvisation du po-
lichinelle de Naples. Cette contraction ner-
veuse, dans ces diverses nuances, sera tout
cela et des millions d'autres choses; et en
môme temps ces millions de choses ne se-
ront en tout que contractions nerveuses, et
lien de plus. Broussais ne dit pas seulement
qu'une contraction nerveuse est attachée et
nécessaire à nos actes, mais qu'elle est ces
actes mêmes, en tant qu'accomj-.lis et en
temps (fue perçus. Résoudre une équatir)n,
ce n'est pas employer et diriger son cerveau
de manière à la résoudre; car cjui l'em-
ploierait ou le dirigerait, si ce n'est tpj'un
moi distinct des organes, i>ar conséquent un
esprit? La résolution d'une écjuation est
une action du cerveau qui se meut jiour
cela, stimulé par une équation , comme le
pouinon stimulé p.ir l'air vital se gontle et
resi>irc. La conlraclion nerveuse, encore
une fuis, n'est ni le moyen, ni l'instrument,
ni la condition de la chose, c'est la chose
même

; et le résultat du fait de penser esl,
comme le penser môme, un phénomène or-
ganique. Je le demande, quoi de plus diffi-
cile à comprendre? (juoi do plus contraire à
la présomption naturelle ? Quoi de jdus ré-

(707) T. I", p.
^G, iOi et 18:î.

P Ci g:

pugiiant pour la raison? Essayez ilo voui r.'-

inésenter ceri : Il n'y a |ias d'esprit ; l'iilée

n'est plus un acte, un produit de l'esprit,

un certain état de res|)rit; l'idée n'est plus
môme un effet d'une opération du cerveau ;

car un effet est distinct dftsa cause, et il fau-

drait ([ue l'idée se produisît duceivoau dans
un autre milieu, (jui serait alois un i}ioi

distinct de l'organe ; non, elle est elle-mô.i e
une Ojiération du cerveau. Ce je Jie sais quoi
qui est comme l'itlée de la vertu ou comme
1 idée d'une quantité négative, n'est que de
la fibre et du sang. C'est faute de la voir,

c'est faute d'être organisés pour l'aperce-
voir à l'aide des sens, que nous nous figu-

rons que ce ne soit pas cela, que ce soit au-
tre chose. La douleur, la colère, la pensée,
le souvenir, la compréhension, ne sont |ias

seulement des produits de la modification
des organes, ce ne sont que des organes
modifiés. Autrement il faudrait qu'il y eût
quelqu'un qui, par le moyen îles organes,
conçût, roçiit la douleur, la colère, la pen-
sée, le souvenir , et alors le matérialisme
n"existerait#iilus. Quand je dis : je jiense à
la vertu, je devrais dire : la circonvolutio'i
[ilacée sous le pariétal , sous la partie laté-
rale de la voûtede mon crilne (708), est dans
l'état de tension , de couleur et de chaleur

,

expérimentalement connu sous le signe/)e/:-
se'erfe la vertu. Pensée de la vertu, souvenir
de Rome, calcul des fractions, sont des états
d'organes comme œdème , hy|:eEtrephie ,

phlogose, gangrène ; et ce qui est curioux
et nécessaire , les idées de gangr<>ne , iililo-

gose, hypertrophie, œdème, so'îit aussi des
états des organes, distincts des états mêmes
désignés par ces noms. Quand le cerveau,
par exemple, pense au cerveau, il est, dans
l'état physiffue, idée du cerveau , état où
lui-même représente lui-même à lui-môme,
sans que lui-môme se sente lui-même.
Demandez-moi maintenant comment un

esprit peut agir sur un corps; cela est mys-
térieux, j'en conviendrai; mais les idées,
les sentiments , les raisonnements ne sont
pas pour l'expérience des choses corporel-
les; il est im|)Ossible de leui' percevoir ni
concevoir une étendue, une inqiénélrabililé
quelconque, et je vous demanderai à mon
tour comment des corps jieuvent produire
des choses incorporelles , comment des or-
ganes peuvent engendrer des sentiments ,

des idées, des raisonnements; comment le

sensible peut engendrer l'insensible. Ce
mystère-ci vaut l'autre. Qu'on y songe bien,
un frémissement fibreux sera pour lui-
même la démonstration du théorème de
Taylor! Et juir suite ce théorème n'existera
([u'aulant (pi'un cerveau sera actuellement
dans l'état local d'irritation (|ui devrait en
porterie nom ! Voilà le sort réservé aux
vérités éternelles des mathémaliques.
Dans les deux systèmes, la difficulté viei,;

de la dissemblance qui existe entre les deux
termes qu'il faut ou rapprocher ou confi'ii-

(708) Organe ilc la conscic.-ico iiioralo, ou t i:s-

cieiiciosilé. (Si'CK2«Ei.M
)
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(ire. Remarquez cependant une diflérence
saillante; pour le spiritualisme , les deux
dissemblables, le corps et l'esprit, sont dans
la relation d"action de l'un à l'autre , selon
ce que Kant appelle la cati''gorie de commu-
nauté {(/ermcinschnft , ou coiumerce). Pour
ly icatérialisme, les deux termes sont dans
la catégorie d'attribut à .-ubstance ou a ell'et

à cause Le spiritualisme, en etîet , ne dit

pas que l'esprit produit le corps, ce qui pa-
raîtrait jilus que mystérieux , ce qui |iaraî-

trait aLisurde , au lieu ([ue le inatériiilismi'

attribue au corfis la puissance (ie proiiuire

l'incorporel ou de se manifester par l'incor-

porel. Pour l'un le corps est le relatif de
l'esprit; pour l'autre, le spirituel est l'eilet

ou le mode du corps. Ce dernier mystère est

tout à fait inintelligible ; le premier au con-
traire se réduit à la conception d'un Cire

dont la nature soit précisément de compren-
dre ce qui n'est pas lui, ou, plus brièvement
de comprendre. Or tout revient à la qiu's-

tion de savoir d'abord si le fait de l'intel-

ligence existe, ensuite si ce fait ne donne
]>as nécessairement l'existence tle l'être in-

telligent, être sut generis, aucune propriété
de la matière observable ou concevable ne
donnant l'intelligence , et n'étant pour la

raison compatible avec l'intelligence. Une
fois que l'être intelligent serait reconnu
comme nécessaire, on ne serait plus rece-
vable à demaniler comment il est dans un
certain commerce avec la matière, car ce se-

rait demander ce qui résulte de la suppo-
sition même. Par la supijosition , ou l'être

intelligent n'est pas, ou il est l'être qui n'est

pas la matière. Et du moment que cette re-

lation CTiiste, l'action de l'une sur l'autre,

h l'aide d'une liaison et d'une coordonnânce
l)réalable , devient admissible comme une
forme ou une condition de cette mysté-
rieuse relation.

La relation donnée , je ne refuse pourtant
pas de l'examiner , et de réduire à sa juste

valeur cette interrogation sans cesse renais-
sante de Broussais : Comment ce qui
n'est jias corps peut-il exercer de l'action sur
ce qui est corps?
Cest demander en d'autres termes com-

ment le dissemblable peut agir sur le dis-

semblable. Ceci paraît s'appuyer sur le prin-

cipe longtemps reçu en pliysitjue : le sem-
lilable ne peut agir que sur le semblable ;

principe admis par toute l'antiquité, et qui,

(lès le temps de Démocrite, et dans ses mains,

fut l'instrument du matérialisme (709). Mais
d'abord ce principe, pris d'une manière ab-

solue, est faux ; car le rigoureusement sem-
blable c'est l'identique, et en physique l'i-

dentique n'agit pas sur lui-môme. Toute re-

lation d'ai;tion nécessite au moins la du-
])licité, c'est déjà une dissemblance, et il y
aurait i)lus de vérité à dire : 11 n'y a d'action

(lu'entre les ditférents. 11 faut au moins une
(Jitférence de lieu entre les mêmes; et en-
core en dill'érant de lieu, les mômes agissent

peu les uns sur les autres ; il faut supj)oser

en eux des forces contraires pour qu'un tel

phénomène s'accomplisse. En chimie, il n'y
a que les différents qui agissent les uns sur
les autres. Le spectacle de toute la nature
atteste qu'un certain degré de différence en-
tre les corps est nécessaire à l'action des
uns sur les aulres.
Jusqu'où peut aller cette différence sans

que l'action devienne impossible? Elle peut
aller très-loin ; on dirait que l'action est

d'autant plus intense que la différence est
plus grande. Exenqile : Les rapports d'ac-
tion qui se manifestent entre les corps or-
ganisés et ceux qui ne le sont pas. Méca-
niquement, quelle force modifie plus la ma-
tière que la force humaine? Chimiquement,
quel corps la modifie plus que l'animal qui
se l'assimile? Comme aussi quelle action
saisissante, terrilile même, les corj« inor-
ganiques ne peuvent-ils pas exercer sur les
corps organisés I 11 semblerait que l'action

n'est jamais plus énergique qu'entre les hé-
térogènes.
Mais il faudrait s'entendre sur l'hétéro-

généité ; c'est une expression dont le sens
varie suivant l'ordre lî'idées dans lequel on
raisonne. Les hétérogènes de la mécanique
ne sont pas ceux de la chimie, et une défi-

nition };énérale serait difficile. C'est avec les

j)!iysiologistes, c'est avec Broussais que
nous discutons. Pour ceux qui ne croient
qu'à la matière, il n'y a dans tout ce qui
existe rien de plus hétérogène que ce qu'ils

appellent les impondérables et les corps pe-
sants. Ils l'admettent au point d'expliquer
jiresque tout jiar elle. A'oilà , certes, une'

grande dissemldance : l'impondérable agit

sur le pesant ! C'est la négation de l'axiome :

le semblable agit seul sur le semblable.
Mais qu'est-ce qu'un impondérable? C'est

un corps sans pesanteur. C'est un corps ;

car, que serait-ce? un esprit? Nous pour-
rions, nous, dire de ces folies ; mais les phy-
siologistes ne nous feraient pas si beau jeu.

C'est donc un corps , et un corps sans pe-
santeur; non pas un corps pesant dont la

pesanteur serait absolument insensible ;

car, qu'est-ce qu'une pesanteur insensible ,

une pesanteur qui ne pèse pas? La pesan-
teur n'est pas une qualité absolue de la

matière; l'idée de pesanteur est relative à

l'homme. La pesanteur est un effet d'une
propriété qui peut-être elle-même n'est point

absolue. Peser suppose une sensation : les

impondérables sont donc les corps sans pe-

santeur. Tout le monde sait d'ailleurs qu'ils

sont invisibles, intangibles, et ainsi, pour
les sens du moins , immatériels. Or, qu'est-

ce qu'un corps ainsi conçu? Ce qui lui reste

des qualités de la matière est insaisissable,

et il y a bien du mystère dans ces mois : la

matière électriipie ou le fluide lumineux.
Je n'en conteste pourtant pas l'existence.

Je demande seulement si la nature de ces

corps ne devrait pas donner de grands sou-

cis, de grandes déliances aux physiologis-

tes, et si elle ne devrait pas être saluée de

(J09) .\RisiorF., ^Iclayhtjr.., xn, 10; De ^nierai, ri corr.. i, 7; Scxl. Emp. nrfr. Matlli. i, 7.
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leur part de la déclaration superbement
liumble qu'ils ne comprennent pas ce qu'on
veut dire quand on en parle.

Et la nature de ces corps n'est pas tout ;

reste leur action. Qu'est-ce que cette ac-

tion? Il est bien aisé d'unir ensemble les

mots suivants : «Nous ne vivons que par
Texcitation. L'exciiabililé est entretenue
par le caloriciue et l'oxyjiène... L'électrioilé

joue aus.si un grand "rôle... Les impondé-
rables donnent à la nialière cérébrale la

puissance de produire ces phénomènes vi-

taux. Le moi se passe par ou dans les im-
jiondéraljles. Le concours d'une matière vi-

vante et des impondérables ])eut être donné
comme cause appréciable du sentir et du
moi. >' Mais en vérité (ju'est-ce que cola veut
diie comme explication ? Ce n'est cpi'une

traJuction, encore très-hasardée, des phéno-
mènes; c'est rex[)ression de quebiues ap-
j)arences combinées avec quelques hypothè-
ses, expression destinée à représenter systé-

liialiquement des faits certains; mais je ne
vois d'ailleurs rien de plus convenalde dans
tout cela que dans l'union de l'âme et du
corps (710).

On me réjmndra ce que j'ai dit moi-même,
que toutes les théories des faits un peu
compliqués de la physiolo;j,ie, de la cliimie,

de la {thysique, se réduisent h des desciip-
tions de mouvemenls, et le mouvement à

des phénomènes d'attraction on de répul-
sion, peut-être même d'impulsion seule-
ment; et l'on en conclura que l'action et la

réaction des corps entre eux se bornent à
des phénomènes de mouvement, fjuoique
mystérieuse dans ses effets, et aussi admis-
sible que les phénomènes les plus simples
des forces mécani(iues. Ainsi l'on expliquera
tout par le mouvement. Mais dalioro, (juoi

de plus obscur que le luouvement? Que n'en
a-t-on pas dit chez les (irecs, que n'en a-t-on

])as dit chez les modernes, jusqu'à rv, que
Galilée s'avisAt d'en reclterclier les lois au
lieu d'en scr\iter la nature? Puis, est-ce donc
chose si intelligible tpie l'action purement
niécani([iu? d'un cori)s sur un autre pour
(pi'on y trouve encore 1?. cause de l'essence

même du sentiment et de la pensée? L'im-
pulsion, lapins sinq)le impulsion elle-même
est impénétrable ; et en assimilant à l'im-

j)u!sion le [iliénomène de la perception ou
de la volonté, on croira l'avoir mieux cora-
jirisel Mais n'est-ce (las explii[uer obscurum
au moins par obsturum: et parce que vous
ne savez pas pourquoi ni comment une bille

])0usse une bille, saurez-vous mieux com-
ment le corps et l'espi'it agissent l'un sur
l'autre, ijuand vous aurez dit qu'il se passe
entre eux la môme chose qu'entre les deux
billes (711).

Ne sortons pas de cet ordre d'exemples.
Presque lous les physiciens admettent des

forces. S'ils les supposent distinctes des
corps, voilà des existences incorporelles, ac-

tives cependant et agissant sur les corps , et

jiroduisant lies phénomènes sensibles. C'est

la même ditliculté que celle de l'aclion de
l'âme sur le corps. Si cotte didicullé n'arrête

]ias quand il s'agit de mouvement inorgani-
que, elle ne doit pas ariêter en physiologie ;

car il est naturel d'induite du spectach? de
l'activité humaine que le principe de cotte

activité est une force en même temps qu'une
intelligence. Mais il est vrai que Broussais
n'admet la force qu'avec répugnance, même
dans l'ordre physique (712). Accordons-lui
tout : Il n'y a point de force, il n'y a que
des Hres forts, comme il n'y a d'étendue ou
de solidité que dans le concret. Ces êtres

forts sont les atomes actifs. Les atomes ac-

tifs sont les derniers éléments des corps

,

ayant en eux-mêmes , comme conditions de
leur existence, toutes les propriétés néces-
saires pour produire les phénomènes sans
nomlire de l'univers, depuis le mouvement
de diastole et de systole du cœur jusipi'à la

course elliptique du soleil autour du foyer
inconnu de son incommensurable orbite;

depuis l'adhérence réciproque des i{nper-

ceptibles fossiles à cent quatre-vingt-sept
millions par grain dans le tripolide Bohême,
jusqu'à la conception nerveuse de l'autre

vie dans la protubérance cérélu'ale de l'idéa-

lité. Mais alors, je le demande, est-ce là, je

ne dis pas une science, une explication, je

ne dis pas une expression |ihilosophi(|ue ,

mais une description intclli^ihle et de sens
commun? Qu'est-ce qu'une physique (^ui se

réduit à dire : Il n'y a que des corps sans
force distincte , et constitués de manière à

produire tout ce qui se passe? Ce n'est pas
là une science ; c'est la négation de toute

science ; c'est le sytème des qualités occultes

dans sa plus grande nudité; c'est le mystère
allirmé en langage mystérieux.
Une seule lumière luit au milieu dos té-

nèbres. Point d'âme, point d'es|)rit, point de
forces; mais il y a une cause première in-

connue, et c'est parce que cette cause existe

que les choses sont comme elles sont. De
ses propriétés, de ses lois, de sa nature, do
son action, d'elle, en un mot, résulte l'ordre

que nous voyons. Le monde est son i)hé-

nomène. Faute de iwuvoir montrer que la

matière soit intelligente par elle-même

,

c'est-à-dire en vertu seulement de ses pro-

priétés et dos agents physiques qui l'ani-

ment, on admet on sus l'action de la cause

première, et sur cette action invisible, in-

coniHie. indescriptible , on reporte tout ce

(|u'on n'ose expli([ucr par la siuqde puis-

sance des causes connues. On charge le prtv

n)ier principe de tout ce qu'à elle seulf la

matière en mouvement ne saurait donner.

C'est lui qui s'irrite et qui se meut, qui sent

(710) De rirrit., de, t. I", p. 2i2, 2i7 ; 1. II, p.

71, 273, 271,27(1.

(711) Cet aryiiinciit .1 clé p.irfaitemenl ticvcioppc

dans lui oiivragi- remarqiiahlft et peu connu , Ihc-
I: iiic des rai>porli du pliijiique et du moral, par F. Bt-

iiAnn (I vol. in-8", Paris, 1825). C'est une rél'iUa-

lioii <lc t;al)anis cl un traité de psychologie.

(712) De l'irrilalion , Préface ,
pajîfs i.xv, i xvi,

Lxxv, txxvi; — lorac 1", pages 510, 5(iU ;
louio II,

page 69.
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et qui pense, (i;ins tous les ôlres organisés,
sini|)les machines dont il esl le moteur im-
médiat et commun, formes diverses de l'E-

tre unique et suprême.

Ili^quidemsi(inis alque hœc exempta seeuti,

Ksw apibus parlem ilivinœ mentis, et liauslus

.Etiiereos dixere : Deuin namtiite ire per oimies

'l'enasque, triietusque maris, eœtumque profujidtim ;

lliuc pecudes, urmcnta, viros, genus omne feriintm,

Qiiemque sibi tenues ntiscenlem ureessere vitiis :

Scilicel hue reddi deinde, ac resoluta referri

Omnia; ?i;r tnurti esse luenm, sed viva voliire

Suleris in numéro atque alto succedere cœlo.

Or, sait-on hiciv comment s'appelle cette

ojiinion? Elle s'ap]:elle le panthéisme. Bi-ous-

^a!S est paut'iéiste. Comment féviteivut-il ?

il no veut |)as du iji'incipe spirituel indivi-

duel-, le s[)irilnalisme est %in roman dont le

h'ros est un Itoinme cictjitisé (713). Reste le

nialérialismc; mais le matérialisme, ré luit

à la physique expérimentale, est trop in-

sullisant. L'oxy^^éne , le calorique, l'élcclri-

eité, onl beau faire, ils ne peuvent tout faire,

il faut qsiehjue chose de plus, il faut une
cause au ilelà de tous ces agents, (pui se

mette en rapport avec l'homme dans le mi-
lieu nerveux, dans l'albumine irritable (714).

Le recours à l'action de la cause première
])Our expliquer les phénomènes immédiats,
celte ascension sans intermédiaire de l'indi-

viduel au général, c'est proprement le jian-

t'iéisme. Le matérialisme y conduit néces-
sairement les esprits distingués, car en lui-

môme il n'est pas une position tenable.

Quoi qu'il en soit, cette cause supérieure
aux phénomènes agit sur le monde malériel
et dans le monde matériel sans être obser-
vable, sans avoir, à l'existence qu'on lui re-
connaît, d'autre titre que d'ôtre exigée parla
raison (713). Comme nécessité logique, cette

cause suprême se fait admettre d'autorité;

on ne lui dis])ute plus la réalité, cpioiqu'elle

n'ait aucun des attributs de la nature maté-
rielle; ni l'action, quoiqu'elle doive agir sur
celte nature matérielle dont elle est si dif-

férente. Que deviennent après une telle

concession la [>kipart des objections péremp-
t:)ires dirigées contre le si)iriiualisuie? Que
devient cette imiiossibilité prétendue d'ad-

mettre quoi que ce soit de d(''i)iiurvu des ap-
parences corporelles, et de l'admettre agis-

sant surlemondc des apparencescorjiorelles?
Elle tombe et l'argument principal de maté-
rialisme perd sa validité universelle.

Ne dites doue plus que l'esprit ne peut
agir sur le eorps, puisque voire cause non
phénoménale jiroduit les phénomènes, et

inobservable oans le momie, agit sur le

monde observable; il n'est ni plus absurde,
ni plus roiili'adi 'loire, ni plus dilliiile de
concevoir dans l'honnue une frirce intelli-

gente et voulant(i, une cause, un principe,

(713) De l'irrilnlion. I. Il, p. 85.
(714) Ibid., I. 1!, p. 18-2, 18(1.

(71")) N:iiis (lis<iiis par la i-aison
,

puisqiK^ ci lU;

iiolion se foriiic, siilvaiu Broussais, cii verlu de la

caiisalilé, facuho supéiii'uic H rclli-ilive. Mais celle

l.KiilU', a^iisaiil l)ui riiuliiclioii '-ponlaiicc et non

un être inconnu et invisible, mais attesté par
ses phénomènes immédiats, comme la sub-
stance corporelle par ses qualilésou appa-
rences sensibles qui sont ses phénomènes. L'i-

dée d'un tel agent n'est pas plus négative que
celle d'une cause suprême conclue par in-

duction de l'ordre de ce monde, mais qu'on
n'assimile à aucun phénomène de ce monde;
jamais inaccessible aux sens n'a été syno-
nyme de néant. Dire que l'esprit ne peut
agir sur le corps parce que fe négatif ne
peut agir sur le positif (71()), c'est décider

la (pieslion par la question; l'esprit n'cM. né-
gatif que s'il n'existe pas. Parce qu'en méta-
physi(iue on ai-rive souvent à l'idée de sub-
stance spirituelle par l'élimination , et si

l'on veut par la néga'ion des phénomènes
ou qualités de la matière, il ne s'ensuit pas
(jue l'è're spirituel soit négatif. IN être pas
telle ou telle chose n'i'quivaut pas à n'être

rien, et ce n'est lioint nier un être que de
le dé'inir par ce qu'il n'est pas. D'ailleurs,

quand on dit avec Descartes : L'esprit est

inéïeudu , on eutend surtout qu'il est un.
La suijstaui-e une, sujet des pliénumènes du
sentiîi.ent et, <le la pensée, c'est une idée
jiositivê , MOîî une négation. Ce n'est pas

une négation en logique, et pour la traiter

comnifi''te:le en ontologie. Il faudrait avoir
lirouvé qu'elle n'existe pas,. or c'est ce quL
est resté à démontrer.

Coiiclnsifin. Les physiologistes, et Brous-
sais en particulier, n'entre(irennentde prou-
ver leur thèse que par des objections aprivri
contre la thèse contraire. Nous croyon;>
qu'il résulte de cet examen que de ces

objections, les unes sont supprimées, les

autres sont atïaiblies, et que celles-ci, en
tant qu'elles subsistent , sont démontrées
communes à tous les systèmes. C'est ce que.
résument les jiropositions suivantes :

1° Si la contraction est la forme générale
de l'action de la matière cérébrale, il n'y a

nulle identité, nulle analogie percevable en-

tre un nerf contracté et un phénomène de
pensée.

2° L'assertion qui confond avec les phé-
nomènes d'innervation les phénomènes in-

tellectuels et moraux, ne repose donc sur
aucune observation directe, soit interne,
soit externe, soit des sens, soit de la cons-
cience; et comme d'ailleurs elle ne résulte

d'aucune des lois de la raison, elle est gra-
tuite.

3" Ce n'est donc i)as un procédé légitime-

de la science, une application régulière de
la méthode expérimentale , que de nier des

causes spéciales ou des sujets .spéciaux pour
des etîets ou phénomènes spéciaux, quand
d'ailleurs on adnu^t des causes inconnues,
des aiiioiis mystérieuses, ou tout au moins
une cause première dont l'action et la nature
sont impénétrables.

pai suite d'une pciccplion dirccto, il l'appidle sen-

liiiiciil. 1 On ne peut renioiiliT »]ue par le sentiment

à nn in(d)ile supoiioiir aux iuipondciables. » (T. 1"',

{71(1) De firritaliuu, t. H , th. 0, stx-l 0, p f>J.
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k' Toutes !es objections piûalniiles c[U(,' 1 on
dirige contre rcxistcnce et l'aclion d'un

principe pensant , retoinhcnt ainsi sur le

matérialisme ([uand il n'est pas alliée.

5" L"unité du moi à travers ses phénomè-
nes supi)0se l'unité de substance. L'unité de
substance du moi étant nécessaire , sa liai-

son avec les or^^anes devient le fait donné
jiar l'expérience. Comment s'opère cette liai-

son , comment est-elle oossil)Ie? Là est le

mystère.

6' Cette liaison étant admise, les or.^anes

étant une condition de l'action de l'intelii-

gence, toutes les suites de l'état des orga-
nes pour l'intelligence, fous les faits connus
de réaction du i>!iysique sur le moral, sont
dos choses fort naturelles, qui conconicnt
avec l'hypotlièse d'une liaison, aussi bien
qu'avec l'hypothèse d'une confusion.

1" Quant au rapport entre le physique et

le moral, on peut renoncera rexr)ïiqucr, il

le faut nième; et la tentative de lé représen-
ter parles propriétés seules de la matière,
d'une part ne réussit pas, de l'autre excè ic

la portée de la science. Le comment reste

dans tous les cas un invslère impénétra-
ble.

8° Il est jilus obscur ilans l'hypothèse du
matérialisme; il y a dans cette Iiy|)olhèse

plus qu'obscurité, il y a contradiction avec
les i>hénomènes. La matière n'a jamais l'u-

nité du moi; les'phénomènes du moi n'ont

rien de commun avec les ciualités de la ma-
tière.

En définitive, et supposition pour suppo-
sition, tout se i-éduit à savoir quelle hypo-
thèse est plus admissible, de celle d'un" être

intelligent, uni par une relation mystérieuse
avec le corps, ou de celle de la matière
étendue et multiple, [lourvue de la propriété
mystéi'ieuse de sentir, de jienser e! de rai-

sonner, c'est-à-dire de faire acte d'unité, en
vertu d'un simple arrangement de parties.

Or le mystère (Je l'action d'i-.n principe de
nature inconnue sur la miîière dont il

est distinct a pour précédent, pour type ou
pour analogue, le mystère de l'action non
contestée, soit des forces, soit des causes
]iremières sur le monde ; tandis que le mys-
tère delà matière intelligente est en contra-
diction avec tous les phénomènes, autant
(ju'avec la raison.

Trois motifs portent à contester l'existence
de l'esprit. — Cette existence ne nous est

attestée par aucune jn^rceplion, révélée )iar

aucune intuition directe. — Les phénomènes
d'où elle est induite sont constamment ac-
compagnés de i)liénomènes organi(pies. —
Si les uns et les autres appartenaient à des
principes différents, l'union de ces deux
principes, qui .'erait l'union de l'Ame et du
corps, serait inexiilicable : donc elle est im-
possible.

' On peut répondre : En admettant que
l'esprit n existe pas, nous n'avons pas da-
vantage intuition ou perception de la cause
des piiénomènes int^dlcctuels. • - Les pliéno-

mènes organicpies eux-mêmes ne peuvent s^'

concevoir que par !a supposition de cause'^

ou de forces (pri ne sont ni constatées, ni ex-

jiliquées, ni connues. — L'union de la ma-
tière des organes avec les pro[)riélés (jui en
font des organes vivants est elle-môme inex-

plicable : donc elle est impossibl;'.

Sur ces trois chefs, le pro(ès contre la

physiologie serait plus facile à instruire et à

motiver que ne l'est celui qu'elle infente à

la métaphysique. Un gros livre ne sufliraif

pas à l'analyse, n^.ènie sommaire, des systè-

mes sur le principe de l'organisation, de la

vie, de l'animation, de la sensibilité. Les
hypothèses et les formules ont été diversi-

fiées à l'infiiM pour expliquer ou exprimer
ce qui fait que nous sonuues ce ([ue nous
sommes physiquement. Cet essai a offert

lilus d'une allusion aux doutes et aux discor-

dances de la science sur le principe physique
des phénomènes intellectuels, l'ersonne n'ose

les rapporter purement et simplement aux
prO|/iiétés connues de la matière en général.

Si elle était pensante, sentante, animée seu-

lement, ou seulement organisée, en vertu (ie

ses propriétés générales, elle le serait fou-

jours et |iartouf, connue elle est étendue,
impénélralde, figurée, colorée, et les attri-

buts qui la jilacent accidenlellenicnt ilans le

règne animal se retrouveraient essentielle-

ment dans ses moindres
i
arties. La meut se

réduirait à la dispersion de^ molécules orga-

niques, et celles-ci emporteraient chacune
avec elle leur jiart de sensibilité, d'intelli-

gence et de vie. Or, cela n'est [as : ces ca-

ractères résident distinctement et exclusive-

ment en do certains agrégats individuels qui

sortent de ligne, et qui ne les conservent
qu'autant ciue subsiste la cause inv silde (jui

les a développés et ipii les maintient. Ces

cara( fèces tiennent-ils à l'agrégation ii,ème?

Il le parait; mais ce n'est pas cependant la

combinaison des molécules thimiquis d'oxy-

gène, d'a/ote, de carboiu! et d'hydrogène,
principes généraux rie la mal!ère animale,

ipii sulht îv la constituer telle iprelle nous
apparaît. L'animal est un agrégat formé sui-

vant un certain jilan, dans un certain but;

un corps mécaniquement v.l chimi([ueœent
disposé comme le cori>s humain serait pro-
duit par l'art, qu'il ne serait qu'un corps in-

animé. Le corps (l'un être; tué en parfaite

santé donne la l'n'uve visible que, mémo
composées et placées dans l'orclre particu-

lier à l'organisation, les molécules maté-
rielles ne sufiisenf pas jiour produire la na-
ture vivante. Dans la formation de l'animal,

ces molécules acquièrent donc une |iropriélé

spéciale ([u'elles ne tireraient jamais d'elK^s-

mèmcs. Si, comme on n'en saurait douter,

elles ne sont pas des substances nouvcdes
créées à nouveau pour chaque èlre et dé-
truites avec cha(]ue être; s'il n'y a pas, h,r>-

que l'animal est conçu, transmutation de la

matière, mais appr(i|Miation de la matière
})réexistante à une nature nouvelle, cette

nature nouvelle suppose un pr'nc'pe, une
cause, une jiropriété qui la transforme eî

({U! s'unit tcmporaircmcni à elle, sans foulu-
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fois s'identifier jamais avec ses ])arlies. Or,
ce-je ne sais (juoi qui fait (]ue la matière
brute, inanimée, insensible, inerte, est main-
tenant organisée, vivanlt% tlnuée de sensiw
bilité, de force libre, de volonté, d'intelli-

gence, ne peut être ni consubstantiel au
corps, car la substance est ce (jui ne périt
pas, ce qui persiste après la dis>iokition ; ni

mode accessoire de la matière du coi'ps, car
tout mode est homogène à l'essence, ou ré-

sulte des modes essentiels, et l'essence,
comme les modes essentiels de la matière
en général, ne donne en aucune façon les

propriétés de la vie ni de la pensée. Ce je ne
sais quoi est cependant une abstraction ou
un être. Est-ce une abstraction? C'est alors
une qualité; or, si nous retrouvons dans le

cor|)s toutes les qualités de la matière, les

l)ropriétés nouvelles dont nous parlons ne
sont réductibles à aucune d'elles; du mouve-
ment, de la forme, de la couleur, tels sont
bien encore les symptômes de ces propriétés
nouvelles; mais ce n'est rien de tout cela
qui les constitue. Est-ce un ôlre? Sa nature
nous est inconnue; elle échappe à la [)er-

coption comme à la conscience; elle n'est

rien pour les sens. Etre ou abstraction, ce je
ne sais quoi qui serait principe de vie, do
sensibilité, d'intelligence, ne saurait en au-
cun cas être l'objet de l'expérience. La phy-
siologie, on (jualité de science toute expéri-
mentale, ne saurait donc l'admettre, et pour-
tant, connue science expérimentale, l'obser-

vation des faits ne lui permet point de s'en
]iasser. Matériel ou spirituel, un élément in-

connu, que nous appellerons par hypothèse,
à la manière ties scolastiques, ['animalité ou
Yliumanité, est nécessaire à l'existence et à
la possibilité de l'animal ou de rhomme; et

cet inconnu, fitt-il un élément matériel, est

exigé par la raison et non cmi)iriquement
donné. Ainsi, non-seulement les phénomè-
nes intellectuels, mais môme ceux de la vie
et de l'organisation, nécessitent l'interven-
tion (le quelipie chose que ne manifeste au-
cune scnsali(m, et dont la nature est incon-
cevable. Sans ce princii)e, l'organisation de
l'ùlre vivant est une transsubstnnMation de
la matière, c'c-t-à-dirc un miracle; or, le

bon sens n'y a jamais vu qu'une iirariinlion.

iMais (pli est incarné? Est-ce une matière
nouvelle, ditlërenle de la matière générale,

v.:\ç matière spéciale ipii ne tombe pas sous
les esp.èces du (>orps visible et tangible, une
matière subtile? Je ne sais [las une objection

contre l'existence de res[)iit (pii ne puisse
é!re dii'i,;ée contre celle de la matière suli-

tile. l'ni^ lualièrc qui n'a aucune de^ ap|ia-

reiices de la matière est une conce|ition aussi

gratuite que celle d'un être qui n'est [)as

matière. La matière subtile qui sent, qui
jicnse, n'est ni plus ni moins dillicile à ad-
mellre ([ui le [)rincipe immatériel du scnli-
mcnl et d(^ la |)ensée. Elle n'a que son nom
(Hii la >auve.

Les physiologistes ne diront pas qu'on
leur impute des chimères. On les met au défi

de citer un naturaliste qui n'ait tôt ou tard

invoqué, pour expliquer les phénomènes
vitaux, et avec eux les phénomènes intellec-

tuels, l'intervention dune entité s])éciale.

Ce n'est ]>as notre faute s'ils ont mal défini

cette enliié, et si elle a pu tour à tour être

prise pour un souffle, un feu, un corps, une
abstraction. Nous ne nous chargeons pas de
prouver que la physiologie se soit constam-
ment rendu bien compte de ses conceptions.

La nature médiatrice d'Hippocrate , l'Ame
irraisonnable de Galien, l'archée de A'an-

Helmont, Vinipcltim faciens de Boerliaave,

l'Ame sensitive de Hoffmann, les es|irits ani-

maux de Descartes, air, vent, ilamine ou
liqueur (717), l'animisme de Stalil, la sensi-

bilité organique de Bordeu, le principe vital

de IJarthez, I organisation de Bichal, sa sen-
sibilité animale distincte de la sensibilité

organique, la puissance nerveuse de Pro-
cliaska, la force vitale de Chaussier, l'excita-

bilité de Brown, l'irritabilité de Haller, do
Gall, de Broussais, ce principe inconnu mais
matériel, comme dit le dernier, qui fait jouer
les ressorts de l'existence, ou, comme il dit

encore, la sensibilité, résultat immatériel d
incompréhensible de l'exercice de nos fonc-
tions (718), qu'est-ce que tout cela, des mé-
taphores, des qualités ou des êtres? Bien
babilequi répondrait à cette question. Toute
conception analogue ne peut se rapporter
pourtant qu'à un ^tro de raison, une matière
subtile, une force, une âme, ou un Dieu.
S'il s'agit d'un être de raison, il s'agit d'une
qualité. Une qualité de quoi? De rien, car
ce ne peut être une qualité de la matière,
l'être de raison étant ici inventé {irécisément

pour suppléer k l'insuflisance des qualités

de la matière. S'agit-il d'un fluide , d'une
matière subtile, l'hypothèse d'un corps qui
échappe aux sens, qui n'a ni l'étendue, ni la

solidité, mais qui jiénètre et meut, si elle

n'est une chimère, est la conception de la

force. La force est ou substance ou qualité.

Qualité, quelle est sa substance? Substance,
une force, cause du mouvement vital, une
force, cause de la pensée, du sentiment, de
la vi)loiilé,dill'ère bien peu d'une Ame. Ainsi
la physiologie est amenée à cette désolante
alteiiialive : une Ame ou Dieu. Elle preniira

son ]i,uli ; nous l'avons vu, elle se dévouera,
elle ch(jisiia Dieu. Elle fera circuler, s'il le

faut, la cause suprême dans tous les canaux
du règne organique, et les nerfs charrieront

la nivinilé dans leur mystérieux trajet.

Ou ne peut réussir h rester matérialiste.

Ajirès s'être bien attaché aux phénomènes
corporels, après avoir montré au bout <lu

S'-alpel ou sous le verre de la loupe les

fibrilles tressaillantes de la vie et de la pen-
sée, le physiologiste, à un moment venu,
|ios(\ ses instruments, (piitle la terre, et,

s'élancant dans un monde intelligible, invo-

(717) Lu derriplion du cj)r\)s linmnin , Prcfaco,
I IV, p. i^.S; l.'lliinimc, t. IV, p. 54.";; Ilépoiisc aux
t! t iliinrirs ohircliom', I. Il, p. .'«"i.

(718) De l'irritation, t. I", p.irt. i", cli. ô, p. '=3;

TrniU de phijiioloqic appliquée à la pailwloijic, t. I",

p. 2(i.
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que des causes accessibles à l'esprit seul, et

se (lé(loinmaj;e d'avoir matérialisé resjirit en

^pll•ituoJisant la matière.

Il serait aisé, en eirot, de convaincre les

pii.ysiolo^âstes les plus décidés contre l'ad-

niission t!"un esjirit doué de personnalité,

qu'ils admettent forcément en dernière ana-
lyse un principe invisible, soit individuel,

soit général, qui reproduit sous divers noms
l'âme végétative ou l'âme universelle. Car,

ou les lîliénomènes de l'organisme vivant

sont sans cause, ou leur cause n'est pas de la

nature de la matière connue. Une cause qui

n'est pas de la nature de la matière con-

nue est déjh quelque chose approchant une
cause immatérielle.

Toutes les tins de non-recevoir contre
l'intei'venlion de tout principe supérieur à

l'expérience sont donc déplacées dans la

boui.'lie des physiologistes. Ne souffrons pas

que les Gracques se plaignent de la sédition.

Pour contester le spiritualisme, les savants

devraient commencer par y renoncer eux-
mêmes; c'est-à-dire que réduisant la science

au classement et à l'analyse des phénomènes,
ils devraient se taire sur les causes, constater

des mouvements sans induire des forces. Us
devraient dire : l'homme n'a connaissance
que des phénomènes, ceux qu'il sent et ceux
qu'il suppose; 1° d'après les efl'ets qu'il leur

assigne; 2" d'après l'état et la structure des
agents visibles auxquels il les rai^porte.

Toute science est donc éminemment phéno-
ménale. Gr, les phénomènes de l'organisme
n'étant pour les sens que des phénomènes
d'éten-lueet de mouvement, restent, comme
tous les phénomènes d'étendue et de mou-
vement, soumis à la science des lois géné-
rales de la matière. En quoi d'essentiel pour
la simple observation les apparences d'un
viscère en fonctions diffèrent-elles de celles

d'une machine? On ne peut le dire. Or,
puisque toute machine, le monde inorga-
nique lui-môme, cette machine immense,
est régie par des principes mécaniques, tous
les phénomènes de la vie rentrent ou doivent
.rentrer dans la science de la physique gé-
nérale. Limitons la science à l'observation,
l'observation aux phénomènes, les phéno-
mènes à des mouvements d'organes , et dé-
composons ces mouvements et ces organes,
comme nous ferions du mécanisme d'une
montre, en les rangeant dans l'ordre de leur
action. La science de l'homme se réduira ainsi
à une anatomie et à une physiologie [jure-
ment descriptives. ^ oilà dans toute sa pru-
dence le rôle de la science expérimentale
appliquée à la nature humaine.

Mais quel physiologiste s'en est tenu là?
Aucun. M. Magendie lui-même, qui professe
un inflexible mépris pour les abstractions
systématiques, a[>rès avoir bien simplement
décrit toutes les [iroiiriélés physiques ou
chimiques des éléments du corps humain,
est obligé d'en admettre une qu'il appelle
action vitale, et qu'il ne peut rattacher à
rien. Cette action vitale sendjle résulter do
l'organisation et non de la nature des élé-
HienU du corps organisé. Or, l'organisation

n'est qu'un mot, ou elle est un princijio

nouveau introduit dans la maiière.

Les [iliénomènes organiques sont des
mouvements sans doute connue ceux de la

chimie, comme ceux de la physique, à cet

égard ils sont mécani([ues; ils le sont pour
le loucher et pour la vue. Cependant aucune
mécanique ne donnera la formation constante
et harmonique des organes, c'est-à-dire la

génération. Aucune méi'anique ne donnera
l'irritabilité, même l'irritation des organes;
aucune, leur mouvement ].ropre, leur activité

originelle, l'ensemble (h; leur action, la vie
enfin; aucune, leurs sympathies, ces coiuii-

tions fondamentales ce la santé et de la ma-
ladie; aucune, la sensation purement ner-
veuse, ni le moyen du mouvement volor-
taire. De là , pour le jùiysiologiste, des fails

qui ne peuvent être que verbalement rame-
nés aux lois générales de la matière. De là

l'imfiossibilité que la mécanique organii[uc
suffise à riifiiume , comme la mécanique
céiests suffit au momie. Encore celle-ci
est-elle obligée d'emprunter sans exi'lirafion

deux forces à l'observation, la force de pro-
jection et la force centrale. La physique est

toujours sans réponse à la (juestion de
Rousseau : « Que Newton nous montre la

« main qui a lancé les planètes surin lan-
« génie de leur orbite? »

D'ailleurs, les phénomènes ajipréciables
ne sont pas les seuls certains; faut-il redire
que les sensations, les pensées, les affections,
les volontés sont des faits tout aussi certains,
quoique parfaitement inaccessibles aux sens?
Encore bien moins ces faits sont-ils réduc-
tibles aux lois mécaniques de la matière.
Aucun phénomène de mouvement, ahsolu-
naent aucun ne présente, même pour une
induction éloignée, une analogie saisissabïe
avec ces actes si fréquents, si connus, accom-
pagnement nécessaire et témoignage unique
des faits dont s'enquiert l'observation ex-
terne.

La physiologie mécanique est donc une
science incomplète; elle n'explique pas, elle

ne décrit même pas tout l'organisme. Elle
l'embrasserait tout entier qu'elle n'embras-
serait pas tout l'homme, ou elle n'y parvier:-
dfait que par des conjectures et par des
hy|iothèses.

Si donc les physiologistes tiennent à se
monlrer observateurs aussi sévères, expéri-
luent.'iteurs aussi scrupuleux qu'ils le pré-
tendent, qu'ils se gantent d'aucune conclu-
sion sur la nature et la cause de ceux des
iihénomènes organiques (jui ne sont pas
pv.rement mécaniques, ue ceux des phéno-
mènes humains qui ne sont pas sensible-
ment or;.';amques ; et qu'ils s'en tiennent à
cette modeste conclusion : Jln'y a de sciciKe
que la science d'obser>:ation. L'observation
monlre dans l'homme une masse étendue,
liguiée, mobile, colorée, ayant la tempéra-
ture, 1-1 pesanteur, la 'cohésion, etc. Par là
il ne diffère pas essentiellement du reste de
l'univers sensible, et les phénomènes de son
corps sont les mêmes que ceux de tous les
corps. Dans quelles condilions, sous quelles
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formes, dans (jucl ordre, à qi.iel dCj^ré ces

])'iL'iiomèncs se manifestent-ils? Telle est

l'unique iiuestion que doit se i>oser la scien-

re, et qu'elle peut résoudre par l'observa-

tion en se faisant descriptive. L'observation

et la description reconnaissent alors à ces

phénomènes communs des caractères spé-

ciaux. Ils paraissent distincts de tous les

autres par leurs causes finales, par les cir-

constances de leur manifestation, consé-

queuiment par leurs causes imnié, liâtes liu

instrumentales. Lesclasserméthodicpieiiienl,

c'est-à-dire dans leur ordre de succession, et

dans leur ordre d'action et de réaction, tel

est encore le pouvoir et le droit de la science.

Enfin l'observation distin;jjue entre elle-

même et les faits or^ani((ues, des faits inter-

médiaires, observables par sentiment intime

dans l'observateur, et cependant invisibles

et intengibles, phénomènes pourtant, pui.v-

qu'ils sont connus et qu'on peut rappeler,

comparer, ju,j;er, soumettre h l'induction rt

au raisonnement, conséquemment intro-

duire dans la science comme tout le reste.

sciences étudie. Le sujet immédiat de l'un

de ces ordres de phénomènes est-il essen-

tiellement différent du sujet imm^iat de

l'autre; ou bien les deux ordres se réunis-

sent-ils dans un môme et uni(pie sujet?

Les deux sciences consentent à l'ignorer;

le mot môme de substance ne sera point

l>rononcé, et la paix sera faite ("ÏIO).

Tel est, en effet, le compromis que la

psychologie offre .\ la physiologie, et il est

vraiment singulier qu'il ne soit pas accepté

par celle de qui la proposition aurait dû ve-

nir. Quant à moi, je l'avoue, je ne me rési-

gne pas pour la psychologie, encore moins
pour la philosophie, à une telle humilité!

Ce ne serait pas même un partage égal. La
psychologie ne dispute pas à la physiologie

son domaine; elle se borne à défendre le

sien. Elle lui laisse le corps, tandis que la

physiologie ne veut pas lui laisser l'esprit.

11 ne s'agit pas, en effet, de mettre d'accord

le matérialisme et l'idéalisme, mais le maté-

rialisme et le spiritualisme. Le matérialisme

est un envahissement dont la physiologie n'a

Ni par les circonstances de leur manifesta- pgg besoin pour exister, et l'esprit serait

tion, ni par la forme dans la^pielle ils sont toléré qu'elle resterait tout entière. Il n'y a

connus, ni par leurs causes finales, ni pa

leurs causes immédiates, ils ne paraissent se

confondre avec les phénomènes précédents.

Les confondre ne serait plus observer ni

décrire, et la science de ces faits se formera

]iar l'observation et s'achèvera {lar la des-

cription.

Voilà oij doit conduire et s'arrêter 1 esprit

de la méthode expérimentale religieusement

suivie. Or, cette conclusion, quelle est-elle?

C'est la conclusion même de la physiologi"

luiciu qu'elle resterait tout entière. Ji ny „

de partage égal |que dans le système des

frontières naturelles. Aussi bien je ;oup-

çonne quelque artifice dans le désintéresse-

ment de la psychologie. Lorsqu'elle dit que

jiar la transaction proposée tous les droils

de la philosophie de l'esprit humain sont en

sûreté, elle a bien l'air de garder l'arrière-

]:enséo de reprendre son terrain par un dé-

tour. Plus tard , en présentant comine des

])liénoinènes, et iiarlant conmie des faits, lesJlllïiv^. vj'i j vijt.ivj vyvj»Kv.i u^..-.. 7 .^
;

lii iviiuii I v^i n, «r-j v i. l'wiiniiv ^^.......^ ^. / _

C'est la conclusion même de la physiologie convictions naturelles de l'esprit humain
ordinaire. L'objet de la physiologie n'est p^r lui-même, elle pourrait bien faire reii-

connu et ne peut-être défini que par ses trer dans la science descriptive toutes les no-

phénomènes , c'est-à-dire par ses qualités {Jq^s qu'elle aurait paru écarter avec la

sensibles. L'objet de la psychologie ne peut

être connu ni défini que parses phénomènes,

c'est-à-dire par ses nmdes observables. De
là deux sciences, comme il y a deux ordres

de])hénoniènes. Ne dites pasque ce qui pré-

sente l'un de ces ordres de phénomènes
s'appelle matière ; nous ne dirons pas que

ce qui présente l'autre s'appelle esprit; ou,

si nous parlons de la matière et de l'esprit,

il sera bien entendu que ce sont des noms
arbitraires, l'un de ce qui est étendu, figuré,

coloré, mobile, etc.; l'autre de ce cpii sent,

juge, veut, se souvient, etc. Ouelle est l'es-

sence de l'une ou de l'autre de ces choses?

Est-elle la même pour l'une et pour l'autre?

Questions étrangères à la science d'observa-

tion ; (piestions'"étrangères à la physiologie

et à la psychologie. L'une sera matérialiste

pour elle-niAme, l'autre s[iirilualiste pour

elle-même, c'est-à-dire chacune dans ses

limites; mais l'une ne conclura point pour

l'autre. L'opposition delà matière et de l'es-

juit ne sera (pie la distinclion entre les deux

ordres de phénomènes (juc chacune des deux

„w..^ qu'elle aurait paru _
^ .

science rationnelle. Nous aurons plus d'exi-

gence et jtlus de sincérité.

On sait que penser maintenant de l'olgec-

lion fondée sur l'impossibilité de constater

directement l'existence de l'esprit. C'est le

sort de toutes les causes, de toutes les for-

ces, de toutes les substances, de tout ce qui

est invisible dans l'ordre de la physique.

La dilHculté étant commune à tous les sys-

tèmes, à toutes les sciences, est donc ici

comme nulle. Deux points restent à considé-

rer : l'un est la liaison constante des phéno-

mènes organiques avec les phénomènes mo-

raux, ce qui constitue, dit-on, une probabi-

lité en faveur du matérialisme ; l'autre

,

l'impossibilité d'expliquer le rapport de

l'âme et du corps, ce qui constitue, dit-on,

vue objection contre le spiritualisme. Sou-

mettons ces deux points à un dernier

examen

L'union des lihénomènes des deux ordres

n'est rien moins ([u'une découverte. Ce fait,

vieux comme le monde, n'a échappé en

(719) . Km ,.xp„sanl l.s nof.o.s iTlalnos q«r nous re.pril Immai,,, l. \", note A. .pi';
=>"f

' ^"" "'^

avons de l'.s,.,'i t cl .lu .ori.s, j'ai évite d'en.plcy. .• lohe des sciences métaphys., t. l
,
ch. 2, p. 18a, c

le mol subslnuce ,
pour n'éveillpr aiu'iino c:>ntr<>

Viisc. > (I). Stewikt, ICIeiiicnIs de Li philosophie d,

la note 1.
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aucun temps aux philosophes d'aucune

école; il na élé ni méconnu ni aUénué jiar

ccu\ qui ont le plus insisté en liiveur du

principe spiriluel. Mais il n'a pas plus mis

d'obstuclc aux doctrines spiritualistes qu'il

n'a exercé d'influence sur la croyance du
genre humain. Car c'est la croyance du
genre humain que celle d'un principe dis-

tinct des organes et des sens, et qui ne peut

être de môme nature, puisqu'on ne le croit

un rapport- Et Ic'piol? un rapport de cau-
salité.

Prenons le plus simple exemple, la sensa-
tion. .Mes sens, ou les or^^anes cxiernes de
mes sens, sont atiectés i>ar un objet. C.ettj

all'i'ction des membranes où [s'épanouissent

les nerfs, est comnmniquée îi mes ncri'.s;

Talfection des nerfs est comnnini(piée au
centre nerveux, c'est-à-dire à mon cerveau.
La sensation s'acconq lit ; je sens; oiî se

pas détruit avec eux. L'objection [)oite donc passe la sensation? Dans les organes e>;ler-
" ' '" ' '- " ' nés? Non, sans doute.; le vulga.re le <riil,

il croit que l'œil voit, tandis (jue l'œil repré-

senle. Mais ici le physiologiste est d'accor 1

avec le philosophe; la sensation n'est poi:.t

dans l'ort^nne externe. Est-elle dans les tra-

jets nerveux? Pas davantage. Est-elle dans
le cerveau? Oui , dit le i)hysiolo^iste. Mai}
en quoi l'affection des nerfs du cerveau res-

scmble-t-elle plus h la sensation ipie l'atfee-

tion des nerfs proprement dits ou celle de
leurs extrémités épanouies"? Impossible de

sur des faits connus, dès lon^lem|is appré-

ciés, et elle n'a pas beaucou|i lroui)lé l'hu-

manité ni découragé les philosophas.

Parmi les naturalistes, elle est loin d'avoir

constamment produit les mômes elfets. Ils ne

se sont pas tous accordés à ne voir dans

l'homme qu'un système or^^anique. Un grand
nombre, ne pouvant réussir à expliquer

l'organisation par elle-même, ont cru qu'elle

réclamait un principe invisible, ne fùl-cc

que pour présider à ses proj)res fonctions.

La physiolo.;ie, matérialiste pour le compte le dire. Il y a plus de similitude entre ces

de la philosophie, a été spirilualiste pour trois alfections successives qu'entre aucuin
son prop.e compte, si c'«st être spinlua- d'elles et la sensation. Or, si de l'aveu de
liste que d'aJmeltre un principe d action

inaccessible aux sejis. Il est vrai qu'on a

fré de là une autre consé.juonce; de ce

principe, âme de la vie physique on a fait

toute l'âme, ([ui n'a plus gucro été que l'aiii-

niation. C'est même en ce sens ipie le mot
a été souvent et longtemps employé. L'anihta

de toute la latinité philosophique ancienne
et moilcr.ie n'est pas le synonyme de l'es-

prit pur, et Descaries, l'inventeur pcuî-ê're

de l'esprit pur. se i)la nt de l'equivo /ne qui rst

dans te iix t d'àme, et de ce que les pre.uicrs

auteurs n'ont pas distingaé en nuus ce prin-

cipe par lequel nous sommes iiourris, nous
croissons et faisons sans la pensée toutes tes

fonctions qui nous snit communes arec les

h^tcs, d'aiiec citui par lequel nous pensons.

Aussi celui-ci, cet acte premier, cette forme
principale de t'lionui:c, il l'a, dit-il, le plus

sauvent appelé' du nom d'esprit pour ôter

cette équivoque et ambiguité ("7^0). Mainte-
nant, que cet es|irit soit distinct de cet autre

principe qui n'est pas le corps, en sorte qu'il

y ait dans riiomme trois principes, l'àme

pensante ou l'esprit, l'àme animante ou la

vie, l'appareil organique ou le corjis, ou
bien que les deux âmes tloivent ê!re réunies
en une, c'est une (pjcst'on dont la solution

intéresse peu la dillicullé qui nous occupe en
ce moment II s'agit, en effet, de savoir si

l'idonlité des deux natures a[)paraît dans le

mélange des pliénomênes. De ce que des
phénomènes intellectuels sont précédés, ac-
conqjagnés et suivis de phénomènes organi-
ques, résulle-t-il que les uns doivent être

rapportés au même sujet que les autres? La
logique universelle , l'expérience univer-
selle, ne fait qu'une léponse; c'est que la

coïncidence ne peut légitimement suggérer
que la connexion. La liaison dans le temps
des jiliénomènes distincts n'a jamais attesté

entre eux l'identité substantielle, mais bien

tous ni la première, ni la seconde n'est la

sensation, si l'une et l'autre ne sont que les

conditions organiquos de la sensation et

non pas elle, |:oun[uoi la troisième, qui no
diffère pas essentiellement des premières,
et que les piiysiologistes ap; client comme
les autres une irritation, ne serait-elle pas
de même une condition organique de la sen-
sation, pourquoi serait-elle la sensation elle-

même? C'est par une supposition gratuite et

contraire à l'analogie qu.' l'on rayerait ces
mois éjhajipés à la conscience universelle :

Je sens, pour les renqilacor par cette for-

mule : Mon cerveau sent. Le vulgaire dis-
sémine la sens'bilUé, le phj-siologiste la

centralise , le philoso, he la personnifie.

Mais le vulgaire qui croit que l'œil voit, ne
dit point : Mon œil voit: il dit : Je vois. Le
physiologiste ne croit pas nue l'œil voie,
mais il devrait dire : 3'on (crveau voit, et

non je rois. Le i)hilosoplie ne croit à la vi-

sion ni de l'œil, ni des nrfs, ni du cerveau ;

il ne croit qu'à celle de la personne, et il

dit : Je vois, comme le vul.aire. La science
et le sens commun s'arcor lent.

I^ physiologie divise le phénomène orga-
nique. Elle ne met la sensation ni dans l'or-

gane externe, ni dans le n.rf. Pourquoi?
Parce qu'elle ne l'y voit ras, nu n'y voit rien
qui lui ressemble. Elle le met dans le cer-
veau : l'y voit-elle ou y voit-elle ce qui lui

ressemble? Non. Mais, (libelle, le lervenii

supjjrimé, la sensation n'a plus lieu. L'or-
gane externe et les filets nerveux supprinn-s,
a-!-elle lieu davantage? Mais On ne sent |

as

quand le cerveau est paralysé, on sent mal
quand il est malade; donc c'est lui qui seul.
On ne voit jas quand i'dil est crevé, on voit
mal (piand l'œil est m.ilade ; est-ce donc
i'a'il qui voit? Mais au lielà du cerveau on
n'aperçoit rien. ApercMit-on quelque l'arl la

sen a'.ion. Ccpeniiant'elle se constate d'un.;

(720) lupouse aux cimiuihnn objections, p. 2o.'3 ; t. Viii, Le:i^! a:i P. MeiSC'.nc, : r'CJ.



«159 PIY DICTrONN'AIRE niY IIGO

certaine façon ; et si cette façon particulière

(le la constater n'existait jias, jamais l'obser-

vation scientifique ne la ferait connaître.

Insirunient, autoi)sic, injection, dissection,

analyse chimique, rien ne ferait connaître la

sensation, n'cHait la sensation môme. Ainsi

aucune expérience, aucun phénomène sen-

sible, aucune raison, aucune ressemblance,

aucune analogie , n'identifie l'affecuon du
cerveau avec la sensation. L'é[)anouissement

exierne est répanouisseraent de mes nerfs;

mes nerfs sont les prolongements de mon cer-

veau; moncerveauestlecerveaude moî. C'est

ce dernier terme que la physiologie retranche.

Avec elle, mon cerveau est le cerveau de
mon corps, mon corps le corps de mon cer-

veau, ou plulôt c'est un cercle vicieux. Du
cerveau vous ne remonterez jamais qu'au
cerveau, qui ne sera qu'un cerveau, et ja-

mais le mien. Le cerveau quisent, etqui.sent

qu'il sent, ne sera jamais que le lervcau de
lui -môme. Rigoureusement, le moi est

inexprimable dans le système de la sensibi-

bilité organique.
Ce qui est vrai de la sensation sera vrai

de la pensée. De ce qu'un phénoLiène orga-

nique est l'antéiédcnt ou l'accompagnement
nécessaire d'une sensation, une induction
naturelle nous persuade qu'un phénomène
organique convoie nécessairement tout acte

de la pensée, séparé même de toute sensa-
tion ; et cette analogie est confirmée par la

nécessité de la présence du cerveau ])Our

la pensée, de la sant^' du cerveau pour que
la pensée soit normale ; enfin la fatigue

de la lête suit l'activité de la pensée. Que se

passe-t-i! alors dans le cerveau? On l'ignore.

Mais ce qui s'y [lasse est-il identique ou
comparable à la pensée? Pas plus qu'à la

sensation. L;i pensée n'a pliénoménalement
rien de commun avec une irritation, une vi-

bration, une stimulation. Le moi pensant
n'est pas plus aileignable dans le cerveau
pensant que le moi sentant dans le cerveau
sentant ; et la nécessité d'une condition or-
ganique de la pensée ne confond pas né-
cessairement la pensée avec cette condi-
tion.

Enfin, quand la pensée se transforme en
volonté, c'est-à-dire qu'un phénomène orga-
nique voulu se manifeste dans le corps et

l)our la sensilùlité interne, en conformité de
la pensée, (pielie identité, ([uelle parité,

quelle analogie nous autoriserait à confon-
dre la volonté avec l'action du cerveau sur
les nerfs, des nerfs sur les meniLires? Ndus
retrouvons dans l'ordre inverse tous les phé-
nomènes qui accomj)a.aient la sensation, et

les raisons qui nous ont portés à distinguer
de ces phénotuènes la sensation nous obli-

gent à en distinguer la volonté.

Mais vous ne concevez pas, dans la sensa-
tion, dans la pensée, dans !a voloir.é, quel-
que ciiose au delà du cerveau. Vous m; le

concevez pas, tlilcs-vous; mais dans la vo-
If.uté, dans la pensée, dans la sensation,
quand le cerveau agit, ou sent, pense, veut,
11,' fait-il en veilu des propriétés connues de
la manière, ou <l'au une des forces sniiposées

dans les corps par la physique générale ?

Vous ne l'aiïirmeriez pas. Aucune dé ces pro-
priétés ou de ces forces ne vous rendraient
un phénomène moral. Vous pouvez le dire

de toutes, de la pesanteur, de l'afiinité, de
l'électricité et du reste; vous les faites jouer
au gré de l'art des expériences. Jamais vous
ne réussiriez à tirer la pensée ou la sensa-
tion de tout cela ; vous ne le tenteriez point.
Il y a donc là une propriété inconnue, une
force inconnue. Le cerveau , comme masse
étendue, figurée, même organisée, ne se
meut pas lui-môme, n'agit point par lui-

même. Vous êtes obligé d'admettre un
principe d'action qui est en lui, qui ne se

sépare point de lui , tant qu'il est cerveau,
mais qui cependant n'est essentiel à aucune
de ses parties. Ce principe, n'étant pas la

matière |dont est composé le cerveau, s'il

est une abstraction , n'est rien. C'est la

cause inconnue de touS les phénomènes
que vous attribuez au cerveau, par con-
séquent des phénomènes intellectuels et

moraux. Il est donc la cause inconnue
et spéciale de phénomènes incompara-
bles avec les })hénomènes généraux de la

matière. Or, cette cause est, par la supposi-
tion même, un principe réel, spécial, dis-

tinct de la matière connue, n'ayant rien do
commun avec elle que d'être avec elle et en
rapport avec elle; tout cela vous l'avouez.

Que cette force soit une énergie individuelle
ou la cause universelle et suprême, vous
êtes contraints de la concevoir, au delà ou en
dedans du cerveau phénoménal , et en raji-

port d'action avec la matière du cerveau. Ne
me dites pas que ce n'est qu'une qualité, et

qu'une qualité n'est pas proprement un
être. Quoi I la pensée est un accident de la

substance cérébrale, c'est-à-dire de la ma-
tière du cerveau? Mais d'abord les accidents

de la matière sont du ressort de la percep-
tion ; celui-ci est impercevable. Puis un ar.ci-

dent est la qualité du tout ou des parties.

Celui-ci appartiendrait-il au tout et non
aux parties? La matière ne comporte pas de
telles qualités ; elles sont contradictoires

avec la nature de l'être homogène et étendu.

La (jualité serait donc inhérente à toutes les

parties? Mais aucune partie, séparée du
tout, ne pense, ni ne veut, ni ne sent. Enfin
serait-elle dans une seule partie? Laquelle
donc? un point? divisilde ou imlivisible?

Divisible, c'est le tout matériel, la difficulté

revient. Indivisible , un principe spécial,

réel, différent de la matière par tous ses

phénomènes', concentré dans un point indi-

visible, et cependant en rapport d'action et

de passion avec la matière, qu'est-ce autre

chose ffue la conception même d'un principe

immatériel ?

VoiJà ce qui résulte de l'examen méthcli-
fjue de la première probabilité du matéria-

lisme. Maintenant passons au rapport des

phénomènes entre eux.
Si l'hoiiime est corps et esprit, comment

le corps et l'esprit sont-ils liés, comnieiM
agissent-ils l'un sur l'autre? Cette liai.son,

cette action mutuelle est inexplicable ; doue
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elle est inconcevable, donc elle est impossi-

l)le. Mais d'abonl ce qui est inconcevable

n'est pas nécessairement impossible. Com-
ment les molécules d"un corps sont-elles à

la fois agrégées par la force de cohésion et

séjiarées par la force de répulsion du calori-

que ? Comment l'électricité est-elle tout à la

fois si manifeste dans ses eiïets , si insaisis-

sable dans sa nature ? Comment la force est-

elle transmise d'un corpus h un autre dans le

plus simjjle phénomène d'impulsion ? Tout
cela est inconcevable, et tout cela est reconnu
possible et réel. Mais il peut y avoir des
degrés dans l'inconcevable ; on peut dire

que dans toutes les liaisons de cause et d'ef-

fet de la physique, un rajiport de nature reml
plus vraisemblable la connexion des phéno-
mènes et l'action mutuelle des forces et des
substances. On posera même en principe
qu'il n'y a point de rapport possible entre
deux natures substantiellement et essentielle-

ment ditrérentes. Mais ce principe serait le

jugement de la question par la question , et

n'a ni plus ni moins de valeur que ces autres

propositions : Le corps et l'esprit sont deux
êtres dont les essences sont ditrérentes et

s'excluent l'une l'autre ; mais elles sont

constituées demanière à pouvoir être unies
et agir l'une sur l'autre, ou l'une à l'occasion

de l'autre. Ceci est aussi la question jugée par
la question ; les deux assertions ne sont dé-
montrées ni l'une ni l'autre ; mais pour soute-
nir la première, la physiologie aurait à répon-
dre préalablement aux questions suivantes :

1"' Comment admet-elle l'action d'un prin-
cipe de l'organisation et de la vie qui n'e.'t

pas , ainsi que nous croj'ons le lui avoir
démontré , do même nature que la matière
du corps? Ou si elle rejette ce principe,
comment explique-t-elle , comment conçoit-
elle la vie, la sensibilité, l'activité organique
de la matière du corps ?

2° Dans tous les phénomènes de mouve-
ment, comment explique-t-elle l'action de la

force ? Si elle croit la force immatérielle , le

jtrincipe qu'elle oppose à l'action de l'âme
sur le corps est. faux. Si elle croit la force

niatérielle, qu'elle la montre confondue avec
les propriétés générales de la matière. Sicile

nie la force, qu'elle montre les phénomènes
de mouvement et de changement résultant

des propriétés générales de la matière inerte.
3° Comment conçoit-elle l'aclion de Dieu

sur le monde matériel ? Dieu n'est nas ma-
tière , Dieu est matière , ou Dieu n'est pas.
Qu'elle s'explique sur fous ces points, ou
qu'elle renonce à l'existence d'une cause
première. Car admettre son existence et

refuser de s'expliquer sur sa nature, c'est

accorderque cette nature peut ôire telle qu'elle
se distin:;ue p!ofondément de tout ce que
nous connaissons de la matière, et demeurer
cependant compatible avec l'attitude de cette

cause sur la matière. Or , cette concession
suffit, et, de Dieu, elle est principe a[)plica-

ble à l'âme.
Tout ceci est purement polémique ; abor-

dons à iiréscnl la (|uestio;i des rapports du
corps et de l'âme, non pour la résoudre, mais
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pour l'éclaircir. Ouols sont les caractères
Iirincijiaiix de ces rapports , et ces rapports
une l'ois caractérisés, s'ensuit-il une impos-
sibdilé absolue de les suj)poser entre un sys-
tème matériel et an principe qui ne l'est pas ?

Bien des f)hénomùnes se passent dans l'or-

ganisme sans que l'cspvity participe ; bien des
phénomènes ont lieu sans conscience; mais
aucun phénomène dont il y ait conscience,
n'a lieu sans une certaine coopération du
corps ; il faut au moins que le corps soit

présent et vivant. 11 faut même , c'est une
probabilité qui est pour nous une certitude
expérimentale, une action d'une partie de
l'organisme qui réponde à tout acte donnant
lieu à un jihénomène de conscience. C'est là

le fait le plus éminent de la liaison pure et

simple. Point d'action de la pensée sans
action du cerveau ; ce n'est pas la tête qui
pense, mais on pense avec la tête. Sans aucun
acte de la volonté , sans rapport appréciable
d'influence mutuelle , par une coïncidence
constante érigée à juste titre en connexion,
l'action de la pensée est accompagnée de l'ac-

tion du cerveau. Assurément la première
détermine la seconde

; peut-être la seconde
peut-elle déterminer la première, môme
hors le cas de la sensation. Dans les rêves

,

dans la rêverie , dans les moments où l'es-

prit se laisse aller vaguement , sans lier ses
pensées par un autre fil que l'association for-

tuite des idées , il est possible que l'action

propre du cerveau , laissée en quelque sorte
a elle-même , détermine à peu près seule la

suite des différentes consciences qui se suc-
cèdent en nous ; mais il est encore plus cer-
tain que l'intelligence, par ses facultés volon-
taires , l'attention et la réflexion, détermine
impérieusement les actions correspondantes
du cerveau qui lui sont nécessaires , et sus-
cite même les phénomènes du cerveau qui
se rapporteat à l'action de deux facultés
moins soumises à la volonté que les autres

,

savoir, l'association des idées et la mémoire.
Ces facultés sont moins volontaires, en co
qu'elles sont mises directement en action
par une faculté tout à fait involontaire , la

sensation. Tous nos souvenirs , toutes nos
associations d'idées, ont été originairement
le ]iroduit de causes accidentelles, d'expé-
riences internes ou externes ; c'est là ce qu'il

y a de fortuit et de fatal dans notre monde
intérieur. La sensation a sa cause hors du
moi ; c'est la plus involontaire de nos facul-

tés, ou plutôt elle l'est tout à fait en ce sens
que nous ne pouvons , par les seules forces

de l'intelligence et de la volonté, la renouve-
ler ou l'empêcher ; nous no pouvons que
jusqu'à un certain point susjiendre son
emi)iro ou modérer sa vivacité, en disposan
(le notre attention , dont parfois môme elle

s'empare de vive force , ou bien réaliser au
deiiors les circonstances nécessaires pour la

reproduire. Par l'entremise de la sensibilité,

un pouvoir extérieur s'exerce donc sur rotre
moral ; et en déterminant certaines mo'lTica-
tions cérébrales , des causes , indépend; ntes

de nous, limitent noire volonté, la gêi.ent

,

quelquefois la subjuguent. Non-seulement
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nous ne saurions nous empocher de sentir,

mais nous ne pouvons môtae , à un certain

degré , nous défendre de faire céder ou de
laisser céder à la sensation nos facultés les

plus volontaires. Les sensations ne sont pas
seulement perceptives , elles sont atîectives.

Si nous sentions comme nous pensons, sans

peine comme sans plaisir, sans haine comme
sans amour , l'organe jihysique ne serait

qu'un pur instrument. Notre intelligence se-

rait libre, si ce n'est qu'elle ne pourrait point

ne pas voir ce qu'elle voit, sentir ce qu'elle

sent. Mais ce qu'elle sent, ce qu'elle voit ne
serait que matériaux bruts et neutres , et il

ne résulterait de la nécessité de se servir de
ces matériaux et de les prendre comme ils

sont, qu'une limitation de la portée de l'in-

telligence. Dans sa sphère, elle serait absolu-

ment libre. Mais il en est autrement. Les
sensations sont agréables ou désagréables.

La cause finale de ce fait paraît être éminem-
ment dans les besoins de la vie physique ;

ainsi le voulait, on peut le conjecturer, la

conservation de l'individu et de l'espèce.

D'où l'on infère à bon droit que le plaisir et

la peine, et toutes leurs conséquences, ont
leur origine dans les intérêts de la matière.

De là cette grande sévérité de la morale pour
la matière, et les imprécations que l'esprit a

souvent prononcées contre le corps. Quoi
({u'i-1 en soit de ces conjectures, Ja sensibi-

lité, en tant qu'affective, ajoute un élément
considérable à l'action des phénomènes orga-

niques sur l'intelligence et la volonté. Nous
ne pouvons nous abstenir non-seulement de

percevoir ce que nous percevons, mais de

jouir et de souffrir, de désirer et de crain-

dre, d'espérer et de regretter. Ainsi notre

mémoire, notre jugement, notre raisonne-

ment, sont modifiés non-seulement par le

fait, mais par la qualité des sensations. Cette

qualité est un poids nouveau dans la balance

de l'intelligence. Le phénomène organique ,

qui n'avait qu'une action inform.ante sur les

phénomènes inorganiques, exerce une action

sollicitante ; ce qui limitait seulement la

liberté , la séduit. En rapportant ces deux
modes d'action , l'un à la perception et l'au-

tre au sentiment, onpeutdire que la percep-

tion instruit, que le sentiment émeut ; si le

premier peut tromper, le second peut cor-

romi)re ; et toujours l'intelligence cède quel-

que chose aux besoins , aux désirs , aux

craintes. Elle a toujours , il est vrai, cons-

cience qu'elle pourrait céder plus, qu'elle

pourrait céder moins ; et, sous ce rapport,

sa liberté s'appelle, pour cette raison, libre

arl)itre. La part qu'elle doit abandonner à la

perception est fixée par la sensation môme ;

elle est toute faite. Celle qu'elle délaisse au

sentiment est variable ,
parce qu'elle est

arbitraire. L'intelligence oscille entre deux
limites extrêmes, l'absolue résistance et

l'aliandon absolu. Tout ceci est de la plus

haute importance pour le bonheur pratique,

pour la morale prati(iuc : en métaphysi(iue ,

cela n'importe que comme phénomène des

rap|)orts des organes avec le moi ou du corpe

avec l'ûmo.

Ainsi les rapjmrts d'action de l'âme et du
corps peuvent s'exprimer comme il suit :

Point d'action intellectuelle sans une ac-
tion organique correspondante.
Dans le cerveau, la première détermine né-

cessairement la seconde, c'est-à-dire sans en
avoirconscience, sans enavoirlavolonté, sans
savoir qu'elle est ni quelle elle est , comme
une cause détermine iat;dement son effet.

Par la volonté dont elle a conscience, cette
même cause peut déterminer, au moyen
d'une action déterminée fatalement dans le

cerveau, une action à l'extrémité des orga-
nes dont elle a une connaissance phénomé-
nale par la sensation externe ou interne.

La présence et la santé du cerveau et des
organes sont donc nécessaires au moi dans
la vie terrestre.

L'action des organes, déterminée par des
causes étrangères ou extérieures à l'intelli-

gence,détermine ou occasionne forcément cer-
tains phénomènes dans la conscience, et par
conséquent une certaine action intellectuelle :

Les uns, cojnplétement soustraits dans leur
nature à l'action de la volonté, à l'initiative

de l'intelligence, les sensations perceptives;
Les autres également indépendants quant

à leur nature, mais dépendants jusqu'à un
certain point quant à leur degré, les sen-
sations effectives

;

D'autres enfin, qui suivent de ceux-là,
plus dépendants de l'intelligence et de la

volonté, mais pouvant être cependant les

effets indirects et les plus |)rononcés de l'ac-

tion des phénomènes organiques, savoir, les

besoins, les sentiments, les passions qui dé-
rivent des sensations.

Ces trois modes d'action du physique sur
le moral pourraient s'appeler, l'un l'action,

le second l'influence, le troisième l'empire.-

Cette description nous paraît embrasser
tous les rapports du physique et du moral.
Car si l'on admet les faits élémentaires dont
elle se compose, on admettra et on compren-
dra aisément comme conséquence les faits

secondaires. C'est-à-dire qu'aisément l'on

comprendra que l'état particulier où se

trouvent les organes, comnae les accidents

de la constitution, de la santé, de la vie,

modifient dans leur degré, dans leurs pro-
portions, les phénomènes de l'action varia-

ble que ces organes exercent ; et l'on cessera

de se beaucoup enquérir de toutes ces cir-

constances de la vie physique , qui de
Lucrèce à Cabanis ont tant charmé les na-
twalistes.

Maintenant cette action mutuelle est-elle

possible? est-elle un mystère qui non seule-

ment déjiasse notre connaissance , mais qui

répugne à notre raison. C'est le point de la

question

La difficulté a troublé les plus grands

esprits, ceux-là même qui n'ont pas pris le

parti de l'abolir pour la résoudre.

On en cherche vainement la solution dans

Bacon. Bien qu'il ait mis au rang des scien-

ces la théorie de l'alliance entre l'Ame et le

corps, Ducirina de fœdcre, il semble n'y avoir



1!6S l'HY DANTHROPOLOCIE. r-llY HCG

vu que l'occasion do quelques recherches
physiologiques sur les rapports appréciable?

des deux natures. L'interprétation de la piiy-

sionomie et celle des songes, l'inlluence des
maladies sur rûmc et des passions sur le

corps, lui paraissent les quatre parties qui
constituent cette science (721) ; c'est-à-dire

(jue l^acon n'a vu que des expériences à faire

sur les conséquences d'un fait qu'il a oublié

de demander à l'expérience d'étaidir.

Descartes et Leibnitz ont été plus curieux,
et le problème n'a pas tenui)eude place dans
leurs méditations.

Descartes qui le premier a tiislingué sévè-
rement les deux substances ("22), a cepen-
dant insisté pour qu'on se gardât bien de
penser que, soit l'âme, soit le corps, soit la

simple juxtaposition de l'âme et du corps fût

l'homme véritable. Dans l'homme, l'âme est

très-élroitement conjointe., réellement et sub-
stantiellement unie an corps, et cette union,
unité de composition mais non de nature,
constitue l'humanité (72.3^. En parlant ainsi,

il n'afifaiblissait pas la difïiculté, et s'exposait
hardiment aux olijeelions. Elles ne lui ont
JK1S manqué. II a rencontré sur son chemin
et ceux qui doutaient avant Locke, que la

pensée fût incompalible avec l'étendue , et

ceux qui dès lors attaquaient le spiritualisme,
par l'impossibilité tant de l'union du simple
et de l'étendu, que de l'action de l'incorporel
sur le corporel (72't). Ses œuvres polémiques
si nombreuses , si remplies, ses précieuses
lettres abondent en éclaircissements, en
réfutations, en explications. S'il n'a pas dé-
livré la raison du fardeau d'un tel problème,
il en a du moins diminué le poids.

Sa doctrine est connue. L'esprVtet le corps
sont deux substances. En tant que substan-
ces, ils s'excluent; car la pensée constitue
l'essence de l'un, comme l'étendue l'essence
de l'autre. Pour l'un comme pour l'autre, la

pensée et l'étendue ne sont pas de ces attri-

buts qu'on donne ou retire à volonté; l'es-

prit et la pensée, le corps et l'étendue sont
inséi'arables. Ainsi l'âme pense toujours, le

corps est toujours étendu. Mais le corps et
l'esprit sont séparables, cependant ils sont
unis. Chacun éprouve par soi-même qu'il
est une seule personne qui a un corps et
une pensée, lesquels sont de telle nature,
que cette pensée peut mouvoir le corps et
sentir les accidents qui lui arrivent (723).

Cependant l'âme n'a que les attributs d'une
substance incorjjorelle. Elle n'est point prin-
cipe de mouvement et de vie; il n'y a point

(721) De (iign. et niigm. scient., liîi. iv, cap. I.

(7-22) C'ist tin lioinniàge que lui rendent Arnauld et
H. More {Œuvr. de Descartes, t. X, Lett.

, p. 1 57 et 58C),
et D. Stewart au moins pour les temps modernes.

(723) T. I", Méditation vi, p. 339; t. Il, Réponse
aux quatrièmes objections, p. 50; t. VU , Lettre à
il. Refiius, p. 581.

(724) Oiijections de Hobbes, d'Arnauld, de Gas-
sendi, de divers théologiens et géomètres, de Henry
More et de Henry Leroy. {OÉuvrcs de Descartes,
Olijecl. contre les.Vt'rfir., t. 1", p. ms , et t. Il,

p. M, 92 et suiv. , 229 et suiv., et p. 517 ; i. X,
Lettres, y. 71 il 2iG.)

(72.-) T. 1'; Mélh. IV, Mt'dit. VI ; t. II, /!,>. aux

d'âme motrice, végétative, sensitive. L'âme
agit, et par son action môme elle détermine
sans le savoir, dans la glande conarion ou
pinéale, qui est son principal siège, des
mouvements des esprits animaux, agents
directs du mouvement comme du sentiment.
Ces esprits sont de petits corps, les parties
les plus vives et les plus subtiles du sang
que la chaleur a raréfiées dans le cœur, et
qui de là entrent sans cesse dans les cavités
du cerveau et en sortent sans cesse par ses
pores, pour aller courir dans les nerfs, par
où ils entretiennent la sensibilité externe et
cérébrale et la conlractililé musculaire.
Le principe du mouvement est donc dans le
sang échauffé par le cœur, et si, dans certains,
des mouvements sont déterminés par l'âme
ou l'esprit, ils ne sont pas l'ouvrage direct
de la volonté; ils procèdent principalement
de la disposition des organes, soumis au
cours de la liqueur des esprits animaux

,

dont la direction est modifiée nécessairement
par les actes de la volonté à l'insu de la vo-
lonté môme (72G).

Il ne se passe rien dans le corps dont il

ne soit possible de rendre raison par des prin -

cipes mécaniques (727), rien par conséquent
cjui doive être attribué à autre chose que la
substance étendue. La substance incorporelle
est donc exclusivement sentante, voulante,
pensante. Il n'y a pas d'autre âme que l'âme
raisonnable.

C'est à la distinction de l'âme et du corps,
que Descartes s'est surtout attaché; et long-
temps il n'a presque rien dit de leur union.
Cependant'comme on fait de celle-ci une ob-
jection contre celle-là, il répond en niant
d'abord que de cette union il résulte que la
pensée soit un mode ou une dépendance du
corps. Si, par exemple, chez les fous, la fa-
culté de penser est troublée, il n'en faut pas
conclure qu'elle soit tellement attachée aux
organes qu'elle ne puisse ôtre sans eux. De
ce qu'elle est souvent empochée par ces or-
ganes, il ne s'ensuit aucunement qu'elle soit
produite par eux. Il s'ensuit seulem.cnt que
tant que l'esprit est uni au corps, il s'en sert
comme d'un instrument, pour faire ces sor-
tes d'opérations auxquelles il est pour l'or-

dinaire occupé, mais non que le corps le

rende plus ou moins parfait qu'il n'est en
soi. De ce qu'un artisan ne travaille pas
bien toutes les fois qu'il se sert d'un mau-
vais outil, on ne peut inférer qu'il emprunte
son adresse et la science de son art de la

bonté de son outil (728).

cinquièm. et sixièm. object.,i>. 23 et559 ; t. HT, Princ.
de la p/iiV., part. i"|; t. l\,Lett.àla princesse Elisabelli,

p. 123 et i29; t. VIII,.4 «H Rév. Père deVOrat., p.5G8,
et t. VII, p. 592; Rem. de Descartes surun certain pla-
card, i:\,n. 11, HLelt. à Arnauld, p. 146 et 136.

(720) T.\\,Lespass.det'ùme,\). v ; Tr. del'lwmme.
Lu descr. du corps /mm., P;él'. ; t. H, Rép. aux quatr.
ohj,p. SI; t. \m,Lell.àReijius, p. 511 et 518; t. IX,
LetL àjin Seian., p. 41 8 ; t. \, Leil. à M. Clianut, p. -i.ï.

(727) T. Il, Réponse aux quatrièmes obieclions,
p. 52; t. X, Lettre à Morus, p. 233.

(728) T. II, Réponse au.t quatrièmes objections,

p. 50-53: Réponse aux cinqurèmes objections, p. 551 ;

t. IX, Lettre à la princesse Elisabeth, p. 125 et 12'J.
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Que l'esprit qui est incorporel , puisse
faire mouvoir le corps, il n'y a ni raison-
nement ':i comparaison ijui nous le puisse
apprendre; mais n(5anmoi'ns nous n'en pou-
vons douter, et il faut bien prendre garde que
cela est Tune des choses qui sont connues
par elles-mêmes et que nous obscurcissons
toutes les fois que nous les voulons explicjucr

par d'autres (729).

Cependant comme foule la difficulté ne
procède que d'une su[)position qui est fausse

et qui ne peut être aucunement prouvée, à
savo'ir, que si Vhmc et le corps sont deux
substances de diverse nature, cela les empê-
clie de pouvoir agir l'une contre l'autre, on
peut représenter aux physiciens qu'ils ad-
mettent dans les corps des accidents réels

,

comme la chaleur , la pesanteur et autres
semblables, et qu'ils ne doutent pas que ces

accidents ne puissent agir contre le corps;

et toutefois il y a plus de dilférence entre
eux et lui , c'est-à-dire entre des accidents
et une substance , qu'il n'y en a entre deux
substances. Par exemple, l'accident réel ou
qualité réelle distincte, appelée pesanteur,
peut, dit-on, mouvoir une pierre vers le

centre de la terre, et l'on croit l'entendre
assez bien, parce qu'on en croit avoir une
expérience manifeste. Or il n'est [las plus
diliicile de concevoir comment l'âme meut
le corps que comment une telle qualité meut
la pierre en bas. 11 n'importe pas que cette

pesanteur ne soit pas une substance, car on
ta conçoit comme une substance, puisqu'on
la croit réelle Et si l'on dit qu'on la conçoit
comme corporelle, ou elle sera corporelle
en tant qu'elle appartient au corps ou peut
s'unira fui, encore qu'elle soit d'une autre
nature, et l'âme aussi peut être dite corpo-
relle en ce sens-là ; ou par corporel on en-
tendra ce qui participe de la nature des corps,

et dans ce sens la pesanteur n'est pas plus
corporelle que rame elle-même. Du reste,

selon Descartes, ces qualités n'existant pas
dans la nature, il ne peut y en avoir d'idée
vraie dans l'entendement humain, et la no-
tion qu'on s'en forme vient iirécisément de
celle qu'on a de l'action d'une substance
immatérielle dans le corps et contre le corps.

C'est ainsi qu'on donne à la pesanteur et autres
choses semblables une existence distincte.

Nous leur appliquons des noiions que nous
expérimentons en nous-mêmes , et (jui ne
nous ont été données que pour concevoir la

façon dont l'Ame meut le corps (730).

La notion en elle-même, la notion géné-
rale n'a rien que la philosophie réprouve.
« Comme il ne messied pas à un philosophe
« de croire que Dieu peut mouvoir le corjjs,

« quoi(pi'il no pense pas cpie Dieu soit cor-
« porel, il ne lui messied pas également de
« croire quelque chose de semblable des
« substances incorporelles; et bien que je

« croie qu'aucune manière d'agir ne convient
« dans le môme sens à Dieu et aux créatu-

:--19) T. X, Lettre à Anuinld, p. ICI.

(730) T. II, Lettre à M. Cleraeîier, conlciiaiit une
réponse aux instances de Gassendi, p. 31 i ; t. IX,

Lettre à lu princesse Klhubelh, p. 127.

« res, j'avoue cependant que je ne trouve
« en moi-même aiicune i'.iée qui me repré-
« sente une manière ditlerente dont Dieu
« ou un ange puisse mouvoir la matière de
« celle q'ii me représente la manière dont
« je suis convaincu en moi-même que je
« puis mouvoir mon corps par ma pen-
« sée (731). »

Ces considérations, dégagées de la théorie
propre à Descartes sur la constitution phy-
siologique de l'homme, nous paraissent en-
core justes et puissantes, et nous nous y ap-
puyons avec confiance. Cependant elles con-
tiennent sur le mode d'action des deux sub-
stances une doctrine impiiciie qui, dévelop-
pée par Malebranche, est devenue le système
des causes occasionnelles. Les deux substan-
ces, l'une par rapport à l'autre, ne sont pas
cause dans toute l'énergie du mot ; seule-
ment, à l'occasion des phénomènes de l'une
naissent les phénomènes de l'autre. Ce sys-
tème exige entre elles un médiateur qui , à

l'occasion d'un mouvement du corps, im-
prime une jiensée à l'âme , et à l'occasion

d'une pensée de l'âme, imprime un mouve-
ment au corps. Et comme Descartes n'ad-
met que deux substances, et proscrit sévè-
rement toute qualité occulte , ce médiateur
ne peut être que Dieu. Dieu, dit Fontenellc,
demeure alors la seule cause véritable des
mouvements et des pensées (732). Ce sys-
tème contient eu principe celui de Leibnitz.
On sait ()ue, touché de la difliculté d'ad-
mcilre une union active entre l'âme et le

corps, « parce qu'il n'y a pas de proportion
entre une substance incorporelle et telle ou
telle modification de la matière , « il voulut
que de toute éternité le corps eût été cons-
titué de manière à répondre à toutes les

pensées de l'âme (733) et qu'il y eût ainsi

entre les actes de l'une et les modifications
de l'autre, non une connexion île cause à
effet, mais une coïncidence exacte et fatale

qu'il nomma l'harmonie préétablie.

C'est notre faute peut-être , mais il ne
nous semble pas que la difficulté exige un si

grand appareil de systèmes , et le mystère
de l'union des deux sui)Stances ne nous ac-

cable pas à ce point (jue, pour l'alléger,

nous nous jetions dans de telles extrémités.
La question de l'origine du mal, celle de
l'origine de la matière , celle de la présence
divine , j)ar exemple , nous troublent bien
autrement et donnent un ébranlement bien
plus redoutable aux croyances de notre rai-

son. Nous ne voyons da'ns l'action mutuelle
des deux substances, tiu'un mystère assez
comparable à ceux que présentent toutes les

actions que nous pouvons percevoir ou con-
cevoir eu ce monde. Toute action est inex-

plicable. L'incompatibilité dans le même
sujet des essences de l'esprit et du corps
sera, si l'on veut , une ditlîculté de plus.

Cependant cette difficulté supnose cette pro-

position : Il parait qu'il faut l'étendue pour

(73ii T. X, Lettre h Morus, p. 2';3.

(752) Œuvres de Fonleiielle, l. YllJ, Doutes sur le

système physique des enuses occnsioiiuelles, cli. 2.

(735) Nvuv. essais sur l'emeiid. liuiii., I. m, c. 1'.
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cigirsui l'étendue. Mais c'est aflirmeruno,nro-

juiété de .rinconnue. Or celte propriété est-

cUe une donnée du problème ? non, elle est

le problème lui-môme. Est-elle une déduc-
tion des données de l'équation ? non, car on
la pose, on ne la déniimire i)as. Aller plus

loin et dire que la substance est nécessaire-

ment étendue, c'est s'avancer dans les ténè-

fires. Cela n'est souienaiile, en etl'et , que de
la substance même de l'étendue. Ce n'est

pas l'étendue qui est nécessaire à la sub-
stance, c'est la substance qui l'est à l'éten-

due. L'expérience ne donne que l'étendue ;

la nécessité d'une substance pour l'étendue

est en fait une induction ultérieure de la

perce[)tion, en droit une loi de la raison.

L'une et l'autre attestent et supposent un
principe, c'est qu'il n'y a point de pliéno-

nièue sans substance. Quel phénomène? pas
plus celui de l'étendue qu'un autre, le phé-
nomène indéterminé. La substance est donc
le corrélatif nécessaire de ]ihénoraène et

non d'étendue. Qu'est-elle en celle qualité?

un inconnu. A'ouloir que cet inconnu soit

essentiellement et universellement étendu,

c'est aû'ecter sur la substance des connais-
sances qu'on n'a pas. 11 est étrange que cotte

proposition se rencontre surtout dans les

ouvrages de ceux qui font profession de pai'-

1er peu de la substance , el d'en fuir la no-
tion et le nom comme ce qu'il y a de plus
oliscur et de plus périlleux dans la science.

Tous les êtres réels sont substances, c'est-

à-dire que tous les êtres réels sont chacun
(lueliiue chose qui ne i)eul exister que par
soi-môme, et qui ne pcul ô;re distingué ni

par plus, ni par moins d'un seul concci.it ;

car, suivant une belle idée de Descartes, la

substance est ce qui n'a besoin pour exister

que de Dieu et de soi-même ('73V). Tous les

èlres réels sont des causes , c'est-à-dire ([ue

la présence des uns par rapport aux auîres
l'ésuitent des changements dans les acci-

dents, soit des uns, solides autres.

Tous les êtres sont des essem-es , c'est-à-

dire que c|uelque changement (|ui s'opère
dans les accidents d'un être , il lui reste

toujours un attribut constitutif qui fait ((ue

spécifiquement il est ce ([u'il est, et n'est pas
ce qu'il n'est pas.

Tous les êtres jirésentent des accidences
invariables dans leur nature, variables dans
leur manifestation, de sorte que toute durée
est un perpétuel changement, et que la sub-
stance change incessamment dans ses acci-

dences sans en perdre aucune.
Or comment les êtres sont-ils substances,

causes, essences, modalités? Cela est impos-
sible à dire , et la contradiction est ici au
s(>uil de toute tentative d'explication. Ce
n'est pas, du moins , le naturalisme qui
nous a[iprendra ce qu'il faut penser de tout
cela. Comment donc prétentîrait-il liaiiter

l'aclion de la substance à raison de sa na-

PllY li"0

ture?S'il l'essaie, j'opposerai la notion de

cause à la notion de substance , et j'arri-

verai sur les pas de Leibnitz, à ne voir que
(.les forces dans l'univers (733). Il est facile,

en effet, de réduire tout l'être interne à une
action, tout l'èlre externe à une résistance,

c'est-à-dire l'un et l'autre substantiellement

à une force, et aussitôt l'objection des ma-
térialistes devient incompréhensible dans

les termes. Nous n'embrassons pas formel-

lement la théorie de M. Biran ; nous disons

seulement que nos adversaires seront reçus

à déûnir l'action de la substance ,
quand ils

nous auront exjiliqué ce que c'est ([ue l'ac-

tion de la cause.

L'âme peut-être dite une force, en ce sens

qu'elle est, non une cause de mouvement,
liiais un principe d'action , lequel se mani-
feste distinctement par l'acte volontaire, im-

plicitement par l'acte intelligent , c'est-à-

dire en général par la pensée. Le iirincipo

d'action qui se manifeste par la pensée peut-

il être uni à un tout étendu? Nous dirions

que cela est impossible, si nous n'avions

liour garants qu'il en est ainsi la conscience

et la sensation ; rimjiossibilité entrevue on
supposée le cède au fait. Le principe d'action

c[ui se manifeste par la pensée ,
peut-il être

le même que le snjet du tout matériel en
tant que matériel , c'est-à-dire le même que
le sujet de la matière ou de l'étendue en gé-

néral? Il n'y a pas une seule raison à donner
pour l'affirmative ;

p-ersonrie même ne l'a

hasardée, car personne n'a imaginé que la

substance matérielle fût pensante par elle-

même. 11 faut que la pensée advienne à la

suljstance matérielle comme une forme es-

sentielle de l'école , et qu'elle en change
l'essence. Or cette addition à la substance

matérielle et qui en change l'essenee, si ce

n'est la transmutation delà matière
i
ar la

volonté du Créaîi?ur, c'est l'adjonction d'un
princijie nouveau qui manquait à la matière,

et qui'agil sur elle. Que l'on nous demande
connuent ce principe hétérogène peut agir

sur le tiuit matériel auquel il est uni ,
j'our

la troisième fois, nous répondrions que c'est

iuHinssible, parce que c'est inexiilicable, si

pour la troisième .fois , l'évidence de la

sensation et de la conscience ne nous don-
nait comme réel l'inexplicable qui cesse

d'être impossible. Que conclure de là?

Qu'il est téméraire de irendre j'our l'abîme

cîe l'impossible une lacune de nos connais-

sances- Si l'on accorde un moment que deux
substances ne peuvent agir l'une sur l'au-

tre, parce qu'on ignore comment elles agis-

sent, non-seulement Dieu disparaîtra de l'u-

nivers, mais l'univers lui-même tondiera

dans l'unité immobile où l'avait jilongé Par-

ménide, c'est-à-dire (ju'il conservera l'être

en acquérant toutes les conditions du
néant.
Démocrite sut observer la nature; il avait

(73i) T. III, Pline, de la philos., part, i", § 37;.

t. Il, néponse aux quatrihitcs objections, p. il.

(755) « Pour éclaircir fitlée de siil)slaiici>, il faut

reinoiile" à celle de force oi d'énorgic... I.a force

a^issanlp est inlioionli' a UrMf sulislaiico, (lui ne

peut ch'e ainsi un seul instant sans aplr. » (De

prine. pliilos. enicndat. et notion, substant. ; Mai.nk

m; liiBAN, Doctrine de Leibnitz, OEiiiTi-s philosoph.,

t. IV. et ailltuis.
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presque inventé la pliilosopliio expérimen-
tale ; il est le créateur des principes du ma-
térialisme. On sait l'anecdote antique. Un
jour Abdère le crut fou. On appela pour en
juger le génie de l'observation en iiersonne,
le père de la niéJecine , Hippocrate. Il vint
et trouva Déniocrite qui, un crâne à la

main, étudiait les formes du cerveau. Hip-
})Ocrale admira, et il jugea les Abdériiains
insensés.

Or c'est Hippocrate qui a dit : Si unus es-

set homo, non âoleret, quia non sciret unde
cloleret. 11 croyait donc qu'il fallait un mot
(|ui ne fût pas l'organisme, pour s'aperce-
voir de l'organisme. C'est ce moi qu'il faut
connaître. Connais le wo( , disait l'oracle;
dissèque ton cerveau, semblait dire Démo-
crite le philosophe. Le cerveau et \emoi,
c'est l'homme, pensait Hippocrate le méde-
cin. Et nous , nous disons à la médecine :

« Souviens-toi de ton père. »

PHYSIOLOGIE DES RACES HUMAINES,
CONSIDÉRÉES DANS LEUnS RAPPORTS AVEC LIIIS-

ToiRE. — Nous allons donner sous ce titre

un travail publié en 1829 par M. F. Edwards,
et adressé sous forme de lettre à M. Amédéc
Thierry, auteur de l'Histoire des Gaulois.
Ce travail a excité un vif intérêt, et est de-
venu très-rare. Quelle en est la valeur
réelle ? Nous engageons le lecteur à lire ce
qui en a été dit à l'article Galles et Kimrts
de ce Dictionnaire. Vu l'importance des
questions que nous abordons dans notre
livre, nous ne jiouvions omettre ce docu-
ment, qui constate au moins les difficultés

du sujet et les etforts de la science pour
les résoudre. Dans ces grands débats, il est

bon de connaître toutes les pièces, les faus-
ses, les douteuses ou incertaines comme les

plus authentiques.
« Monsieur, dans un voyage que je viens

de faire, j'ai eu l'occasion' d'observer quel-
ques faits qui peuvent vous intéressera J'ai

parcouru la plupart des pays qui ont rap-
port à l'histoire que vous venez de publier,
et j'ai cherclié à vérifier quelques-unes des
distinctions que vous établissez parmi les

peuples gaulois. C'est le résultat de cet exa-
men, joint à d'autres observations de même
nature, relatives à d'autres points de l'his-

toire, que je vous otli-e aujourd'hui. 11 p:!-

raîtra jieut-être singulier que je jirétcnde

appuyer ou inhrnier ce que vous déduisez
de documents historiques par des observa-
tions relatives à l'état actuel des peuples.
Quels qu'aient été les Gaulois jadis, et les

grandes familles qu'ils pouvaient former
alors, qu'y a-t-il de commun entre eux et

les jieuples qui occupent le môme sol au-
jourd'hui ? Qu'a l'histoire à démêler avec
la physiologie? Quelle lumière jieut-elle en
eniprunler? Il y a longlemjis que je pense,
et je ne suis )ias le seul de celte opinion,
qu'elle pont en tirer un grand secours ; et

si longleiiqjs elle lui a été étrangère, c'est

faute d'en avoir étudié les rapports. Il est

vrai (pio, jusqu'à l'épojue actuelle, ni l'une

ni l'autre de ces sciences n'a été cultivée de
manière à les rapprocher et à ce qu'elles se

prêtassent des lumières mutuelles. Votre
frère a ouvert la carrière en histoire (736).

H a distingué les divers peuples qui consti-

tuaient la ;iation, et a suivi attentivement
les vicissitudes de leur sort, ^'ous avez
adopté sa marche ; mais ayant un plus vaste
champ à parcourir et plus de complications
à débrouiller, il vous a fallu employer toutes
les méthodes de critiiiue. ^'ous parvenez
ainsi, à travers la confusion des temps et

des auteurs, à reconnaître plusieurs grandes
familles parmi les peuples dont vous écrivez
l'histoire. Los caractères par lesquels vous
les distinguez sont pris dans la science que
vous cultivez. Vous établissez de la sorte

des races historiques qui peuvent êti'c tout

à fait indépendantes de celles qu'avouerait
l'histoire naturelle. Vous en avez le droit ;

car chaque science a ses principes ; mais il

se peut aussi qu'en les suivant, vous arri-

viez au même résultat auquel on parvient
par l'application d'une autre science. Voyons
maintenant quelles données nous fournit

l'histoire naturelle pour que nous puissions
espérer de nous rencontrer. Il n'y a

i
as

longtemps que l'étude de l'iiomme en fait

partie. Chose étrange, que ce qui devait

nous intéresser le plus, parce qu'il nous
touche de plus près, ait été le plus négligé.

Cette branche de nos connaissances est si

récente, qu'elle a été fondée par un auteur
vivant. Le célèbre Blumenbach a reconnu,
dans le genre humain, cinq familles aux-
quelles, suivant lui, tous les peiqdes peu-
vent ê re rapportés. Il a rendu un grand
service en posant ces premières bases. Mais
que peut faire ce petit nombre de groupes
pour éclairer l'histoire ? Ils correspondent'
à jieu près à autant de grandes divisions du
monde, et chacun d'eux embrasse et confond
trop de nations pour qu'ils soient d'un

grand secours. Dans leur vaste étendue,

cependant, ces divisions du genre humain
ne sont pas sans utilité pour l'historien ;

mais celte utilité est très-bornée. Depuis
peu, deux naturalistes en ont beaucoup
accru le nombre, M. Desmoulins et M. Bor*'

de Saint-Vincent. Vous no les en blAmeroz
pas sans doute, si les caractères qu'ils ont

indiqués sutUsent [wur distinguer les peu-

ples, et vous croirez, avec raison, que plus

ils auront multiplié leurs divisions, plus ils

auront satisfait aux besoins de l'histoire. Peu
vous imi)orte, s'il iaut les appeler du nom
d'espèces, de variétés, de sous-variétés, ou

de races, et dans quel ordre on les classe

entre elles ; vous laisserez ces discussions

aux naturalistes. Ce qui vous intéresse c'est

de savoir si les groupes qui forment le genre

humain ont des caractères jibysiques recon-

naissables, et jusqu'à quel point les distinc-

tions que l'histoire établit parmi les pcu-

]des peuvent s'accorder avec celles de la

nature. Vous voyez que la question est

i'ompli(]uée. 11 ne'vous iiuflirail pas qu'il y

(7.5fi) llffi-i de h couiitfte de r\i\-:l:'cnr l'.-n l:t yorii'.'jivis.
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eût de pareils groupes ; il faudrait aussi

que, tels qu'ils existent auJDurJ'Imi, ils

eussent toujours été, du moins dans les

temps historiques. S'il en était ainsi, on pui-

serait dans cette nouvelle source de la lilia-

tion des peuples, et l'on remonterait à leur

origine mal.nré les mélanges qui constituent

les nations. Voilà l'état de la question dans
sa généralité ; elle a déjà été traitée [)ar

M. Desmoulins. Mais ce sujet, à cause de sa

nouveauté, a besoin d'être repris, et je vous
dirai les l'aisons qui m'ont conduit à penser

que l'on pourrait retrouver les anciens peu-

ples dans les modernes. 11 est indispensable

que j'entre d'abord dans cette discussion,

avant d'exposer les observations particu-

lières qui vous intéressent, et celles qui ont
trait à d'autres points de l'histoire. Je no
vous dissimulerai pas les difficultés ; elles

s'ofl'rent en foule. Quand même les peuples
auraient eu des caractères physiques capa-

bles de les distinguer, comment supposer
qu'ils aient pu les conserver sans altération

profonde à travers une longue suite de
siècles, durant lesquels ils ont été exposés à

tant de causes de changement, dont une
seule, si l'on s'en tient à des opinions gé-

néralement répandues , suffirait pour les

rendre méconnaissables ; l'influence du
climat sur ceux qui ont changé de patrie,

les progrès de la civilisation ou de la déca-

dence, et le croisement multiplié des races
;

et outre ces causes de changement, com-
bien ont péri par extermination ou ont été

expulsés de leur sol natal. Lorsque nous
lisons l'histoire, et que nous ne consultons
que l'impression qui nous reste, en com-
parant les temps anciens et les temps mo-
dernes, qu'y trouvons-nous de commun?
Le nom même des nations qui ont paru avec
éclat est éteint depuis des siècles ; dans le

pays qu'elles ont habité, tout a pris un nou-
vel aspect ; on y parle des langues étran-
gères ; et si quelque ruine subsiste encore,
elle seule nous retrace le souvenir des an-
ciens habitants. En histoire, quand un peu-
jile est conquis, qu'il a perdu son indépen-
dance, qu'il ne forme plus une nation, il a

cessé d'exister ; et dans ces révolutions

politiques comme dans les bouleversements
de l'ancien monde, on croirait que chaque
époque désastreuse fait disparaître les races

qui avaient subsisté jusqu'alors. Mais une
autre branche des connaissances humaines,
née de nos jours, vient rectilier ces fausses

impressions. Une comparaison plus appro-
fondie des langues fait souvent découvrir,
dans celle que l'on parle actuellement, les

idiomes anciens qui les ont formées, et l'on

établit ainsi, dans des pays où sans ces in-
dices on ne l'aurait pas soupi;onné, une
connexion non interrompue entre les anciens
habitants et les nouveaux.

« Mais si les formes du langage laissent

des traces dans les idiomes modernes qui
décèlent leur antique origine, que pense-
rons-nousdes formes du corps ? seront-elles

moins persistantes ? n'aurons-nous rien

conservé des tr:tits de nos amêlros? au-

ront-ils changé au gré du climat de manière

à être méconnaissables? Les mélanges au-

ront-ils tout confondu , la civilisation tout

régénéré , la décadence tout dégradé , la

force tout exterminé ou expulsé? Voilà les

questions qu'il faut examiner succinctement

avant d'exposer les observations qm font

le sujet de cette lettre. 11 fallait d'abord

croire ces observations possibles avant de

ciiercher à les faire, et les mômes raisons

([ui ont servi à ma conviction peuvent servir

à la vôtre.
« Nous traiterons ces questions sous des

points de vue peut-être nouveaux. Pour
apprécier l'influence du climat sur les formes,

les proportions du corps, et les autres carac-

tères physiques, nous n'en examinons pas

les résultats sur quelques individus, mais

sur les masses en général.

« Peu nous importe, pour l'objet qui nous

occupe, ce que la nature a pu faire dans

quelques cas extraordinaires. Il faut savoir

ce qu'elle fait le plus souvent ; et nous bor-

nerons nos recherches à ce qu'elle opère

dans des temps limités, puisqu'il s agit

d'applications à l'histoire. Pour bien con-

naître les tendances générales de la nature,

il convient de l'étudier sur une grande
échelle ; voyons d'abord quelle influence

exerce le climat sur les êtres vivants qui

diffèrent le plus de nous, et qui paraissent

les plus susceptibles d'eu éprouver des mo-
difications.

« Nous confondrons d'abord, comme on le

fait souvent, sous l'expression générale

d'influence du climat, plusieurs autres

causes puissantes qui agissent en même
temps, et nous verrons ensuite si nous
aurons à nous repentir d'avoir fait cette

concession.
« Des plantes se couvrent ou se dépouil-

lent de poils et d'épines, leurs feuilles se dé-

coupent, leurs fleurs se colorent diverse-

ment, leurs pétales se multiplient, leurs

fruits changent de saveur, et leur taille

s'élève ou s'abaisse suivant la terre et le

ciel de leur nouvelle patrie. Il en est même
qui perdent quelques-uns des caractères

de leur genre ou de leur famille, comme
lorsque les fleurs deviennent doubles ou
pleines.

« Elles peuvent donc s'altérer profondé-
ment, mais elles conservent presque tou-

jours (juelqucs-uns de leurs traits primitifs

qui rappellent leur origine.

« Quand même un certain nombre d'entre

elles aurait été altéré au point de prendre
des caractères spécifiques différents, ce qui

n'est pas encore avéré, la plupart ont beau
changer de climats, elles restent tellement

semblables à elles-mêmes que l'œil le moins
exercé ne saurait les mé('onnaître.

" En admettant les plantes à déposer en
faveur de l'influence du climat, on admet
les preuves les plus fortes de la puissance
de cette cause ; mais on voit, en même
temps, combien elle est bornée, puis(iu'elle

n'atteint pas le plus grand nombre.
" Et ( ombieii n'en est-il pas (pii, tians-
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portées dans des récrions loiataiiies, lan-
guissent et meurent avec les foriues qui leur
sont propres ? On voit ainsi qu"il est des
forces qui tendent à conserver le type ori-

ginel avec une telle constance, que bien
souvent il se rompt plutôt que de se plier

aux cliangein3nts que les agents extérieurs
voudraient lui faire subir.

« Il ne me convient pas d'avancer des faits

de cette nature, qui ne sauraient être le

résultat de mes propres observations, sans
les appuyer sur des autorités irrécusables.
Je les ai soumis à des botanistes distingués
qui, outre leurs connaissances profondes
ae l'état de la science, ont lajilupart voyagé,
et réunissent ainsi leur expérience person-
nelle à celle d'autrui. MM. Desfontaines,
de Candolle, Mirbel, Bory do Saint-Vincent,
Turpin, m'ont donné leur assentiment.

« Si des plantes nous passons aux ani-
maux, nous dirons que l'homme ne peut
suivre de l'œil, dans leurs migrations, que
ceux qu'il transporte avec lui. Voyons
d'abord ce que nous savons de positif sur
les animaux domestiques. Mais ici nous
distinguerons soigneusement les effets du
climat de ceux qui proviennent du croise-
ment des races et d'autres causes étran-
gères.

« Nous voyons (jue le ehangement le plus
prononcé est celui que subit leur fourrure,
qui devient jilus épaisse ou moins garnie,
plus fine ou plus rude, et varie de couleur
suivant les extrêmes de froid ou do chaud ;

ils deviennent plus gras ou plus maigres
;

leur progéniture change quelquefois de
dimension, mais la voit-on clianger de pro-
portions et de formes ? Si les formes et les

proportions ciiangenf, c'est ordinairement
par Taugmentation ou la diminution de la

graisse ou des sucs qui remplissent le tissu

cellulaire. La charpente osseuse ne reste-
t-elle pas la même, et, si elle s'altère, c'est

dans des cas rares, et dans d'autres qui peu-
vent être regardés comme des maladies.

-< En subissant les moditicalions les plus
ordinaires que je viens d'indiquer, ils ne
perdent pas plus leur type que tel homme
lorsqu'il devient chauve , qu'il éprouve
quelque changement dans le teint, ou qu'il

gagne ou perd de l'embonpoint ; il coiiseive
presque toujours les traits caractéristiques
ipii le font reconnaître.

" Quant aux animaux voyageurs, comme
ils recherchent, autant que possible, l'éga-

lité de températur;', ils ne sauraient guère
subir de changements de la part du climat.

« On voit des variétés dans des climats
divers, et l'on prétend que ces climats en
sont cause. Jlais on voit dans le même jiays,

sous le môme ciel, une foule de variétés
ajipartenant h la même esj)èeo. 11 faut donc
qu'il y ait aussi d'autres causes qui les pro-
duisent, et cl moins que l'observatidu ne le

constate, on ne saurait faire la part du cli-

mat. Combien, d'ailleurs, n'est-il pas d'es-

pèces communes à des régions diverses dont
les individus sont partout semblables ? 11

fil ci donc une foule qui, par cela même,

sont capables de changer de climat sans
changer de formes. Je n'ai jias besoin de
dire que la généalogie que Butfon a donnée
des différentes races du chien est tout à fait

arbitraire. 11 est vrai qu'on y a cru quelque
temps, mais on est devenu plus diliicile en
fait de preuves ; et M. Desmoulins a remar-
qué que Butlon lui-même avait ruiné son
hypothèse en opérant, dans la suite, des
croisements avec le loup et le renard.

« Voilà ce que j'avais à vous dire de plus
positif à l'époque où je m'occupais de cette

partie de mon sujet. Je croyais être parvenu
à un résultat satisfaisant ; mais comme les

voyageurs n'avaient pas donné à cet objet
toute l'attention qu'il mérite, il manquait
à mes preuves cet éclat de vérité qui en-
traîne de suite la conviction. J'étais derniè-
rement à l'Académie des sciences lorsque
le docteur Roulin se présenta pour lire un
mémoire sur les changements qu'ont subis
les animaux domestiques transportés de
l'ancien dans le nouveau continent. 11 venait
de l'Amérique, où il avait résidé six ans. Je
savais combien il était projire à résoudre
la question et par ses connaissances et par
son talent d'observateur. J'allais donc en-
tendre juger les conclusions que j'avais

tirées de données peut-être imparfaites ; et

vous concevez le vif intérêt avec lequel je
l'écoutai. La confirmation fut conqdète. Les
animaux transportés dans le nouveau monde
n'ont, en général, éprouvé que ces légers
changements que j'ai indiqués plus haut
comme résultat de l'influence du climat. 11

est à espérer que l'auteur ne tartlera pas à

donner au public l'ensemble de ses observa-
tions qui sont relatives non-seulement à
l'action du climat, mais aussi à l'inlluence

de la vie sauvage et au développement de
l'instinct.

« Ce que nous venons de dire des animaux
est à plus forte raison applicable à l'homme.
Lorsque du Midi il émigré vers le Nord, sou
industrie lui fournit des moyens puissants
pour se défendre contre l'intempérie de
l'air. 11 porte, pour ainsi dire, son climat avec
lui. Le Lapon, dans sa hutte, se procure la

chaleur de la Syrie. Les jeunes tilles de la

Russie sont précoces, dit-on, comme celles

des pays méridionaux.
« Que si l'homme savait rafraîchir, comme

il sait écliaufler son atmosphère, il chan-
gerait presque impunément de climat, pourvu
(pi'il menât une vie tout artificielle.

« Mais ses passions qui l'accompagnent le

rendent, la plupart du temps, à la nature,
et rompent les combinaisons de son intelli-

gence. Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup
que les arts mécaniques soient le partage de
tous les peuples de la terre. Et même, chez
les nations les plus civilisées, une grande
j)ortion du peujile est mal pourvue des
moyens propres à la garantir des impres-
sions nuisibles de l'air et du ciel.

« Malgré ces restrictions, il sera toujours

vrai de dire que les hommes, quel que soit

leur état social, pourront mieux résister que
les autres êtres animés au changement de
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climat, mais qu'ils ne sauraient entièrement

se soustraire à l'intluence de cette cause.

« Nous voulons en apprécier les résultats,

et nous consultons plutôt notre imagination

que les faits. Il en est peu cependant de cet

iirdre qui soient plus multipliés, plus faciles

à apprécier dans de certaines limites. Pre-

nons les premiers qui se présentent.
« La plupart des pays de l'Europe ont

envoyé dans des régions lointaines une par-

tie de leur population, oii elle est établie

depuis un ou plusieurs siècles ; et comme un
grand nombre de ces colonies est confiné dans
des îles où elles sont restées presque sans
mélange, on peut y juger de l'influence îiro-

longée du climat. Il y a eu à la vérité un
mélange de races plus ou moins étendu avec
les esclaves noirs ; mais il en est résulté

une caste iiarticulière, qui, portant les ca-

ractères visibles de son origine, ne peut être

confondue avec la population blanche. Celle-

ci habite depuis longtemps les régions équa-
toriales, dans cet extrême de température
contre lequel l'industrie de l'homme sait

moins le défendre ; et quel en a été le résul-

tat ? L'Angleterre, la France, l'Espagne,
méconuaissent-elles leurs enfants '? ou si

elles les trouvent un peu hâlés, un peu
brunis, plus sensibles au plaisir et moins
tlisposés au mouvement, leur voient-elles

des traits ditïérents '? paraissent-ils à leurs

yeux comme une race étrangère ou altérée?

Un colon anglais , français, espagnol, ne
porte-t-il pas les caractères propres de la

mèrc-patrie ?

« Et si quelqu'un avait le tact assez fin

pour les distinguer comme colons, il saisi-

rait des nuances si délicates tpi'elles échap-
peraient à la plupart des hommes, et par là

n'auraient aucune importance dans la ques-
tion qui nous occupe.

« Ce sont des observations de cette espè>^^o

qui ont d'abord fait une impression jiro-

l'oude sur mon esprit. Elles m'ont donné la

preuve que des peuples établis dans des cli-

mats différents pouvaient conserver leur
type pendant plusieurs siècles.

« Mais la vérité n'en est peut-être pas
assez évidente, parce que les peuples de la

mère-]iatrie n'ayant pas chacun un type uni-
que, mais plusieurs qui n'ont pas été défi-

nis, la comparaison serait difllcile et embar-
rassante, llsepourraitiiièiiic (pie.plusfrappé
des nuances qui les disiinguynt que des for-

mes et des proportions qui leur sont com-
munes, on arrivât hune conclusion con-
Irairo. Je citerai donc un exemple qui ne
laissera pas de doute.

« Les traits des Juifs sont tellement ca-
ractérisés qu'il est difficile de s'y tromj)er,
et, comme il s'en trouve dans presque tous
les pays de l'Europe, il n'est point de figure

nationale plus généralement connue et plus
reconnaissable. On peut les regarder comme
lies colonies de même race établies dans
ces contrées. Depuis des siècles ils font par-

tie de la population des pays où ils se sont
fixés ; et s'ils n'ont point participe aux bien-
faits du gouvernement, on ne lésa pas privés

de la liberté d'habiter le même sol, de res-

pirer le même air, de jouir du même soleil.

Conmie ils ont conservé leur religion, leurs

mœurs et leurs usages, qu'ils ont fait peu
d'alliance avec les peuples chez lesquels ils

demeuraient, il serait difiirile de trouver
des conditions plus proj res à faire ressortir

les effets du climat.

" D'abord le climat ne les a pas assimilés

aux nations {)arn!i lesquelles ils habitent; et

ce (lu'il y a de plus important, c'est qu'ils

se ressemblent tous dans des climats divers.

Un Juif anglais, français, allemand, italien,

espagnol, portugais, est toujours un Juif

par la figure, quelles que soient les nuances
qu'il présente ; c'est-à-dire que tous ont les

mômes caractères de formes et de propor-
tions, en un mot, tout cequi constitue essen-
tiellement un type.

«. Ainsi les Juifs de ces divers pays se res-

semblent beaucoup plus entre eux qu'ils ne
ressemblent aux nations parmi les(iuelles ils

vivent; et le climat, malgré la Ion.;ue durée
de son action, ne leur a guère donné que
des diversités de teinte et d'expression, et

peut-être d'autres modifications aussi lé-

gères.
« De ce qu'ils se ressemblent entre eux

partout, il ne suit peut-être pas à la rigueur
qu'ils étaient anciennement ee qu'ils sont
aujourd'hui. Mais si vous voulez vous con-
tenter d'un espace de trois cents ans, je puis
vous en donner une preuve irrécusable. A
Milan j'ai vu la Cène de Léonard de Vinci ;

ce chef-d'œuvre, tout dégradé qu'il est par
l'injure du temps et l'incurie des habitants,

conserve encore distinctement les figures de
presque tous les personnages. Les Juifs

d'aujourd'hui y sont peints trait pour trait.

Personne n'a représenté comme ce grand
peintre le caractère national, tout en con-
servant aux individus la plus grande diver-
sité. Vous le concevrez facilement si vous
vous rappelez combien il aimait les sciences

en général, et surtout l'histoire naturelle.

Si vous n'avez pas lu sa vie, écrite par
M. Beyle dans son Histoire de la peinture en

Italie, lisez-la : aucun auteur ne l'a mieux
fait connaître.

« Je vous ai donné une date précise et au-
thentique ;elle détermine un espace de temps
qui peut être considérable comme périotle

historique, mais qui ne l'est pas assez dans
la question qui nous occupe.

« Quel était le type des Juifs à l'époque
de leur dispersion? voilà ce ({u'il importe-
rait de savoir. On aurait ainsi une période
de plus de 1700 ans, ]iendant laquelle le

climat aurait eu le temps d'agir, et nous
saurions ce que nous devons en attendre

dans un espace qui embrasse à peu près la

Tiioitié des temps historiques.
« On pourrait se contenter à moins ; mais

si vous étiez [ilus exigeant et si vous vou-
liez savoir quel était hï tyi)c (ies Juifs à une
épO([ue plus reculée, je puis vous dire ce

qu'il était il y a plus de trois mille ans.
« Pour remonter si haut, vous me per-

mettrez de vous dire à quelle o-.casion je
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reconnus ce fait
; je no m'éloignerai guère

de mon sujet. Je lisais un ouvrage de M. Pri-
chard sur l'histoire naturelli> de l'homme,
dans lequel il soutenait une tlièse singulière :

que les hommes étaient primitivement
noirs, et qu'ils devenaient blancs par la ci-

vilisation. "L'ouvrage est plein d'intérêt, et

traité avec un talent remarquable : l'auleur
nous montre dans diverses parties du monde
un3 gradation de couleur chez les habitants
d'un môme pays; les plus foncées dans les

classes inférieures, les plus claires dans les

plus riches et les plus puissantes. Vous
voyez que ces faits cadrent fort bien avec
son hypothèse ; mais vous voyez aussi qu'ils
se rapportent tout aussi bien à d'autres faits

que nous présentent des peuples dont l'his-

toire nous est parfaitement connue; c'est-à-
dire des races différentes établies sur le

même sol, parmi lesquelles il y a une gra-
dation de puissance et de civilisation : les

noirs obéissant aux jaunes; les uns et les
autres soumis, dans des degrés différents,
au^ blancs; des nuances intermédiaires ré-
sultant du mélange, et occupant, dans la so-
ciété, des rangs intermédiaires à ceux de
leurs parents.

« Parmi les faits rapportés ]iar l'auteur , il

y en avait un qui attira particulièrement
mon attention : 11 était un auteur grec qui,
en parlant des Egyptiens, dit expressément
qu'ils étaient noirs et crépus. J'étais alors à
Londres, avec le docteur Hodgkin, jeune
médecin très-instruit, actuellement profes-
seur d'anatomie pathologique à l'hôpital de
Guy, et avec le docteur Knox, profondément
versé dans l'anatomie comparée , et qui

,

pendant son séjour en Afrique, avait étudié
les races nègres. Je leur parlai de la cita-

tion de l'auteur grec; et il me vint dans
l'esprit de la vérifier en ayant recours, non
au texte, mais à un monument qui était à
notre portée, le tombeau du roi d'Egypte,
qui se trouvait alors à Londres, et que vous
avez probablement vu à Paris. En ce cas,
vous savez qu'une multitude de figures y
sont peintes de grandeur naturelle , dont la

plupart représentent les personnes du peu-
ple. Leur teint, à la vérité, est d'un brun
très-foncé, mais elles n'ont ni la couleur, ni

les cheveux crépus du nègre. Ces caractères
ne se voient que dans un très-petit nombre
à part , qui évidemment sont des nègres
éthiopiens. A côté se trouvent deux autres
petits groupes de nations étrangères, dans
l'une desquelles nous reconnûmes d'une ma-
nière frapj)ante la nation juive. J'avais vu
la veille des Juifs qui se promenaient dans les

rues de Londres
; je croyais voir leurs i)or-

traits.

« Je ne doute pas que le témoignage de
MM. Knox et Uodgkin, et le mien, ne vous
paraissent sulîisants; je ne cherchais pas
d'autres preuves, lorsque, lisant de()uis peu
le Voyage do Belzoni en Egypte, je trouvai h

l'endroit oîi il décrit les ligures de ce tom-
beau, les passages suivants: «On distin-
" guc, îi l'exlrémilé de ce cortège, des hnm-
< mes d(.' trois sortes de iialion<, qui ilif-

'< fèrenldes autres individus, et (]ui représen-
« tent évidemment des Juifs, des Ethiopiens
" etdesPerses(ro(/ag'es eiiEgi/pte et en Nubie;
« Paris 1821, p. 389, 1. 1) ;» et ailleurs, p. 390 :

«On V distingue des Perses, des Juifs et des
«Ethiopiens; les premiersà leurs costumes,
«auxquels on les reconnaît toujours dans les
n tableaux qui représentent leurs guerres avec
« les Egyptiens; les Juifs sontreconnaissables
«à leur ]jlij/xiunomie et à leur teint, et les

« Etbii ij>iens à la couleur de leur peau etàleur
«parure. »

'i Voici donc un peuple qui subsiste avec
le même type pendant une longue suite de
siècles

,
qui embrasse presque toute l'éten-

due des temps histori<|ues; durant la pre-
mière moitié de cettepériode éprouvant des
tîésastres inouis ; durant l'autre moitié dis-

persé dans des climats divers, persécuté,
honni, vilipendé, formant unecaste déparias,
le relmt du genre humain. On ne saurait

guère imaginer une réunion de circonstances
plus propres à modifier profondément l'or-

ganisation physique d'un j^euple ; il faut
donc que la nature humaine ait une grande
force de résistance pour avoir su en triom-
plier.

« Ce grand exemple paraît comme une
expérience rigoureuse faite dans le dessein
de constater l'influence des climats divers
sur les formes et les proportions humaines
dans toute l'étendue des siècles historiques.

« N'en forçons pas cependant les consé-
quences ; tous les peuples ne seraient peut-
être pas également aptes à résister de même;
mais s'ils ne conservaient pas toujours leur
type avec la même constance, admettons du
inuins que telle est la tendance de la nature,
et que s'ils n'étaient exposés qu'à cette seule
cause d'altération, une grande partie conser-
verait les traits caractéristiques de leurs an-

cêtres dans une longue suite de temiis.

« Mais que peut faire le climat en compa-
raison du croisement des races ! Or tous

les i)euples dont nous connaissons l'histoire

y ont été plus ou moins soumis; cause d'au-

tant plus puissante ,
qu'agissant sur l'or-

ganisation intime, elle préside à la première
formation de l'être, et semble devoir tou-
jours en altérer les formes. Si elle agissait

sans frein , peut-être qu'elle confondrait

tout ; mais elle a des bornes : et d'abord il

y en a d'évidentes, qu'il sufiit de nommer.
Les difl'érencesde castes et de rangs dont l'o-

rigine remonte souvent à une tliilerence de
race, opposent en premier lieu une barrière

qu'on franchit souvent par quelques en-

droits, malgré la sévérité des lois et la force

des i)réjugcs, mais qui retient longtemps lu

multitude. Ces restrictions, tout artificiel-

les qu'elles sont , n'ont pas laissé de durer
chez certains peuples depuis qu'ils ont com-
mencé à paraître distinctement sur la scène

du monde; néanmoins, comme foutes les ins-

titutions humaines doivent céder au temps,

et qu'ailleurs tous les rangs ont été boule-

versés, voyons ce qui arriverait dans un
état de choses où l'impulsion de la nature ne

connaîtrait pas de frein. Or nous établirons
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ici des principes qui nous serviront de gui-

des dans la suite, et qui dépendent de la

proportion numérique des races qui se mo-
ment et de leur distribution respective sur le

même territoire.

« D'abord le nombre relatif ; supposant
que le penchant au mélange soit sans entra-

ves. Ici nous savons à point nommé ce que
fait la nature lorsque la disproportion est

grande; le type du très-petit nombre peut
disparaître entièrement. Voici dans quelles
conditions, et après combien de générations
le fait a lieu ordinairement. On croise un
animal domestique avec un autre d'une race
différente; on croise ensuite le produit de
ce mélange avec un individu de l'une de ces

races pures. Le nouveau produit se rappro-
che de celle-ci. On continue les croisements
d'après le même principe jusiiu'à ce que le

dernier produit rentre dans un des types
primitifs ; ce qui arrive en général au bout
de la quatrième génération. Ce résultat i)cut

avoir lieu plus tôt ou j)lus tard; il peut
môme, suivant ce que j"ai appris de M. (ii-

rou de Uuzareingnes, se faire attendre jus-

qu'à la treizième génération, et jteut-ôire

au delà; mais ce fait est rare, et, de quel-
que importance qu'il soit pour la science,
nous ne cherchons pas les extrêmes, mais
ce qui a lieu communément. D'ailleurs nous
avons des renseignements positifs sur ce
qui arrive en pareil cas dans les races hu-
maines dont les traces, dans les générations
successives, sont les plus reconnaisables :

celles des nègres ou des blancs disparaissent
vers la quatrième ou la cinquième généra-
tion; conformément au résultat général que
nous' avons indiqué chez les animaux do-
mestiques.

« Ce fait paraît d'abord défavorable à la re-
cherche des anciennes races dans les mo-
dernes. Oui, sans doute, si l'on se proposait
de retrouver tous les éléments qui ont
formé une nation, quelque faibles qu'ils
aient été ; mais lorsqu'il s'agit des grandes
masses , remarquez combien l'examen de-
vient plus facile par cette élimination.

« Suitposons toutefois que le type subsiste
à cause des entraves mises au"mélange;à
plus forte raison le plus petit nombre n'aura
pas altéré les formes du [ilus grand. Voilà
un principe d'une grande importance, dont
nous ferons souvent l'upiilication.

« Prenons maintenant l'autre cas extrême,
oii les deux races sont en nombre égal ; que
faut-il pour qu'elles se confondent en un
seul type intermédiaire?

« 11 faut que chaque individu de l'une s'u-

nisse à un individu de l'autre, il faut que
chacun ait une grande part dans la fusion
des caractères; car de légères nuances ne
défigurent pas un ty|)e.

n Voilà des conditions impérieusement
requises; croyez-vous qu'elles soient faciles

à rem])lir? Nous ne dirons pas que cet équi-
libre est impossible; il est rare que l'on

puisse se permettie de pareilles assertions ;

mai? n<ius dirons que, tout en supposant la

possibilité de cette égalité, nous ne aevons
jamais nous y attendre.

« Car qui peut suiiposer que chaque indi-

vidu d'une race s'unisse à un individu de
l'autre? De pareilles unions ne sauraient
être l'effet du choix, mais de la nécessité

;

et (juelle nécessité? Je ne connais que celle

d'obéir au despote le i)lus absolu, et tel qu'il

n'en a jamais existé. Admettons cependant
qu'elle ait lieu; le peuple ne sera qu'un vil

troupeau; et pour savoir ce que serait le

fi-uit de son obéissance, examinons ce qui
arrive chez d'autres êtres aussi abrutis et

également asservis à la volonté d'un maître.
« Vous savez que des races difl'érentes

d'animaux se croisent suivant la volonté de
l'homme, et que le produit des croisements
que vous connaissez le mieux, participe de
l'une et de l'autre souche.

« Il forme aussi un type nouveau, mais
intermédiaire , et par cela môme distinct et

particulier; car, n'ayant que des ressem-
i)Iances partielles avec ceux dont il dérive ,

il ne représente plus ni l'un ni l'autre.

« Voilà ce que l'on sait généralement, et

l'on ne connaît guère que des faits de cet

ordrii. Il en est cepenJant qui démontrent
une autre tendance de la nature qui nous
intéresse ici particulièrement. M. Coladon ,

pharmacien de Genève, [lour multiplier les

expériences sur les croisements de races, et

éieudre nos idées sur ce sujet, éleva un
grand nombre de souris blanches et de sou-
ris grises. 11 en étudia attentivement les

mœurs et trouva le moyen de les faire pru-
duire en les croisant, il commença alors urio

longue suite d'expériences en accouplant
toujours une souris grise à une souris
blanche. Quel résultat attendez-vous? Qu'il

y ait eu souvent des mélanges? Non, jamais.

Chaque individu des nouveaux produits était

ou entièrement gris ou entièrement blanc,

avec les au très caractères de la race pure; point

de métis, point de bigarrure, rien d'inter-

médiaire, enfin le type parfait de l'une ou
de l'autre variété. Ce cas est extrême , à la

vérité, mais le précédent ne l'est pas moins;
ainsi les deux procédés sont dans la nature,
aucun ne règne exclusivement.

« En rélléchissant aux rapports dans les-

quels se trouvent les races piimitives, voici

des conditions qui peuvent faire prévaloir

l'un ou l'autre de ces elfets. Quand les races

durèrent le plus possible, comme lonpi'elies

ne sont pas de la même es])èce, telles cpie

I i^ne et le cheval , le chien et le loup ou le

renanl, leur produit est constamment métis.

Si au contraire elles sont très-voisines, elles

peuvent ne pas donner naissance à des mé-
langes et reproduire les types j.'urs primi-
tifs. Voilà deux principes fondamentaux et

féconds en applications. Quehiue légitimes

qu'elles soient , nous nous en abstien-

drons, jusqu'à ce que nous ayons fait voir

que la même tendance existe chez l'homme.
Continuons cependant à pénétrer plus avant
dans ce sujet, en ne le considérant d'abord

que chez les animaux. .Te n'ai [las besoin
d'appuyer suï ces faits jiMur les conlirmer ;
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comme ils sont authentiques, on est forcé
de les admettre malgré leur apparente con-
tradiction.

« Que la nature tantôt confonde, tantôt
sépare les types, il n'y a rien là que de très-
conforme à sa marche ordinaire, puisqu'on
voit ses efforts sans cesse conspirer ou se
combattre

; puisqu'on la voit toujours occu-
pée à produire, conserver et détruire.

« Mais ce n'est pas à ces généralités que
nous devons nous borner. Examinant les

faits de plus près, nous trouvons la plus
grande cnnlormité précisément où nous
voyons au i)remier coup d'œil le plus de
contras(e. Dans le croisement de races très-
éioi,^nées, le métis présente un type différent
de celui de la mère, malgré cerîainej con-
formités. Lorsque deux races voisines repro-
duisent l'un et l'autre type primitif, lanière
donne aussi naissance k un être qui ditrère
d'elle. Voilà la conformité des faits; mais
remarquez que dans ce dernier croisement
la mère reproduit un être plus semblable
à elie-mème que dans le premier; elle s'é-
loij;ne donc moins dans ce cas de la tendance
la plus générale de la nature, qui est la pro-
pagation des mômes types. Elle s'y con-
forme bien jilus encore lorsqu'on considère
cette tenJan-e sous son véritable point
de vue.
«Dans les classes inférieures des animaux

il n'y a pour ainsi dire qu'un sexe, puis-
qu'il n'y a pas de distinction parmi les in-
dividus quant aux or^ïaucs de la reproduc-
tion, et chaque être donne la vie à un autre
parfaitement semblable à lui-môme. 11 n'y
a donc ici qu'un seul type de procréé. Dans
les ordres plus élevés deux sexes concourent
à la formation do deux individus qui les re-
j)résentent; ainsi la mère met au jour tantôt
l'un fait à son image, tantôt l'autre qui re-
trace celle du père. Or elle jiroduit deuï
types très-distincts malgré leurs rapports,
et à tel point que le m;\le et la femelle.d'une
môme espèce diffèrent souvent plus entre
eux que l'un et l'autre ne diffèrent d'indivi-
dus de môme sexe dans des espèces voisines.
Cela est si vrai que le mâle et sa femelle,
chez des animaux dont on n'avait pas eu
l'occasion d'observer les habitudes , ont
fréquemment été classés comme des espè-
ces diverses; les insectes et les oiseaux sur-
tout en ont fourni îles exemples nombreux.

« Il est manifeste que les observations de
M. Coladoii rentrent dans cet ordre de faits,

considérés dans leur généralité; puisque la

mère produit deux types, dont l'un repré-
sente celui (le sa propre race et l'autre les

caractères physiques de la race du père. Je
])ourrais citer d'autres exemples tirés des
animaux, mais, comriio le résultat des ex-
périences de .Af. Coladon est plus tranché,
je m'en tiens à cet exemple frappant.

« Ce qui nous importo davantage, c'est
que les mômes phénomènes arrivent chez
l'homme, (jui plus est, dans les mômes con-
ditions que j'ai indi(piées. Les races humai-
nes qui diflerent le plus entre elles donnent
constanunoni des métis. C'est ainsi que le

mulAtre résuite toujours du mélange des
races blanches et noires. L'autre observa-
tion de la reproduction des deux types pri-

mitifs, lorsque les parents sont de deux va-
riétés voisines, est moins notoire, mais n'en
esc pas moins vraie. Le fait est commun
chez les nations européennes. J'ai eu de

.

fréip.ientes occasions de le reconnaître. Le
phc^nomène n'est pas constant; mais qu'ira-
porto? Le croisement produit tantôt la fu-
sion , tantôt la séparation des types ; d'où
nous arrivons à cette conclusion fondamen-
tale, que les peuples appartenant à des va-
riétés de races diilérentcs, mais voisines,
auraient beau s'allier entre eux de la ma-
nière hypothétique que nous avons décrite

plus haut, une portion des nouvelles géné-
rations conserverait les types iirimitifs.

« Ce qui tend encore à les maintenir est

la distribution géographiiiue des peuples de
race différente sur ie môme territoire. Car
qui peut admettre une répartition tellement
égale [[u'il ne s'y forme une multitude de
groupes où tantôt l'un tantôt l'autre pré-
domine dans une grande proportion? Cette
condition seule suliit pour empocher l'ex-

tinction des types primitifs.

« Il en disparaît aussi par extermination;
des tribus, des peuplades, peuvent tomber
sous le fer ennemi , mais diliieilement une
nation , et surtout une race entière. Les
Guanches ont disparu; ils ont été anéantis
principalement par cette cause ; mais ils

étaient confinés dans les petites îles. Si les

Caraïbes ont cessé d'exister de môme dans
le» îles de l'Amérique, leur race subsiste

encore sur le continent. Je n'en connais
guère d'autres exemples bien avérés; car je

n'adopte ])as l'opinion généralement répan-
due parmi mes compatriotes, de l'extinction

des anciens Bretons sur le territoire conquis
jiar les Saxons. Je m'intéresse beaucou]) à

cette question, comme vous le verrez dans
la suite, et je la discuterai brièvement, de
manière à ce que cet exemple serve pour la

plupart des autres. Remarquez toutefois

que je ne nie pas la possibilité du fait
;
je ne

traite que de sa probabilité i Et souvenez-
vous que les Bretons n'étaient pas des sau-

vages , mais qu'ils avaient un certain degré
do civilisation; ce qui change essentielle-

ment les rapports de deux peuples, comme
je le ferai voir plus tard. Quelintérôt avaient

les Saxons à les expulser ou les exter-

miner entièrement ? Ils tirent la conquête
d'Angleterre pour y jouir d'une plus grande
aisance ; c'était h une époque où les esclaves

faisaient une partie considérable des riches-

ses; se seraient-ils privés d'une pareille

ressource? ou les Bretons auraient-ils eu
un si grand amour do la liberté et un si

profond mépris pour la vie, qu'ils aient

jiréféré la mort à l'esclavage lorsqu'ils ne
pouvaient s'y soustraire par la fuite? Quelle

qu'ait été la valeur naturelle des Bretons

ou leur esprit d'indépendance, ils ne pa-

raissent pas avoir eu ce caractère à cette

é|)oque : leur supplique aux Romains pour

les rappeler à leur défense en fait f'd , ainsi
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qno rnllinnce des Saxons, qu'ils léolamèront

en (h^sespoir de cause. Une pareille cons-

tance n'est pas admissible chez les Bretons

'ni h cette époque ni à aucune autre, ni chez

aucune nation. Un petit nombre peut se dé-

vouer, mais non tout un iieuple. Les Ro-

mains, c'est assez dire, rendaient les armes
et se soumettaient à l'esclavage.

« Il faudrait une constance d'un autre

genre non moins incroyable, pour qu'un
peuple exterminAt une grande nation. Il

faudrait une persévérance de cruauté et de
rage, qui n'est guère dans la nature hu-
maine. Une fois une pareille proposition a

été faite et mise en délibération : ce fut à

répO(|ue de la conquête du nord de la Chine
par Gengis-Kan, ou Tchinghis-Khaham,
ainsi qu'on l'écrit actuellement d'après l'or-

thographe primitive. Comme un événement
si étrange, et peut-ôlre unique dans tous
les siècles, mérite d'être connu dans se.s dé-

tails, je le rapporterai tel que M. Abel Ré-
musat vient de le publier.

« Au moment ou Tcliinghis était revenu
" de son expédition d'Occident, Yeliuthou-
<i thsaï (737) avait eu occasion de rendre aux
« peuples de la Chine un service encore
« plus important. Les greniers se trou-
« valent vides ; on n'avait pas un boisseau
« de grain ni une pièce d'étoffe. Il fut alors

.< représenté dans le conseil que les Chinois
« n'élaient d'aucune utilité pour le service

« de l'Etat, et qu'en exterminant toute la

« population des provinces conquises on
« ferait de ces pays d'excellents pâturages,
« qui seraient du plus grand secours. Thou-
« thsai seul peut-être pouvait faire rejeter

« cetteépouvantaljleproposition. Illitremar-

« quer à l'empereur qu'en s'avancant vers
« le midi de la Chine des armées auraient
" besoin d'une infinité de choses qu'il se-

« rail aisé de se procurer, si l'oii voulait
« asseoir sur une base équitable les contri-

« butions territoriales et les taxes comnier-
« ciales, l'impôt sur le sel, le fer, le vin, le

« vinaigre, le produit des montagnes et des
« lacs

;
que de cette manière on pourrait

« tirer par an cina cent mille onces d'argent,

« quatre-vingt mille pièces d'étoifes, plus
« de quarante mille quintaux de grain, en
« un mot tout ce qui serait nécessaire
« à l'entretien des troupes. Comment

,

« ajouta-t-il, peut-on dire qu'une telle po-
« pulation ne soit d'aucune utilité pour le

« service de l'Etat? » Vous concevez bien
que ses raisons prévalurent, quoique les

Mongols fussent d'une cruauté atroce.

u Une nation, j'entends par là une po-
pulation très-nombreuse , peut être dépos-
sédée d'une grande étendue de territoire;

encore ce fait est-il extrêmement rare, et

les sauvages seuls en fournissent un exem-
ple : ceux de l'Amérique ont abandonné aux
Européens de vastes contrées. Et l'on con-
çoit en effet que la cohabitation devrait être

difficile à cause de l'extrême incompatibilité ;

car un sauvage ne jiossèJe rien, ne sait

rien, n'est bon à rien. Mais dans l'histoirti

de l'ancien continent il n'est jias (jueslionde
sauvages; il ne s'agit que de barbares, c'est-

?i-dire de peuples qui ont un commence-
ment de civilisation.

« Les barbares ont de l'industrie. Voilà
ce qui s'oppose aux émigrations complètes
forcées ou volontaires ; car les chefs qui
j.roposent une expédition de conquête n'ont
ni le |)Ouvoirde traîner après eux, ni l'in-

fluence capable d'attirer une nation tout

entière. Dès qu'on possède, on calcule ; et

tous ne calculent pas de même.
« Si au contraire elle est envahie et vain-

cue, le vainqueur ne cherche pas à expulser
la nation entière; il veut de l'espace, surtout
s'il est nomade, et il en expulse une partie :

mais comme il veut aussi des tributs, des
esclaves ou des auxiliaires, il désire con--

server le reste. Ceux-ci se partagent ; les

uns, ]ioussés par l'amour de l'indépendance,
abandonnent le sol natal ; les autres entrent
en composition avec les vainqueurs.

« Telles sont les conclusions qu'on peut
déduire sinon de l'histoire , du moins de la

connaissance de la nature humaine. Je dirai
plus, l'histoire en général les confirme. A
cause des boulversemcnts nombreux et con-
sidérables qui ont eu lieu chez les peuples
nomades de l'Asie, on croirait à peine en
retrouver un seul dans sa première patrie.

M. Abel Rémusat en s'occupant des peuples
Tartares, les y trouve presque tous, quand
l'histoire et les langues lui fournissent des
renseignements assez clairs pourqu'il puisse
les reconnaître.

« J'ai déjà dit quelque chose de l'influence

de la civilisation en parlant de l'hypothèse
de M. Prichard, et j'ai fait voir que les trois

faits qu'il cite à l'appui peuvent s'expliquer
plus naturellement par le mélange des races

sur le même sol. J'ajouterai que l'influence

de la civilisation sur les formes et les pro-
portions des races humaines nous est abso-
lument inconnue.

« Il ne faut donc ni prétendre d'une part
qu'elle doit leur imprimer un caractère nou-
veau, ui d'autre part le nier. 11 est possible
que le passage de l'état sauvage à l'état civi-

lisé produise de pareils efiets ; mais cette

question ne nous regarde pas, puisciu'il s'a-

git de temps si reculés et si obscurs qu'ils

sortent dos limites de l'histoire. La mytho-
logie et la fable ont pu nous en tracer le ta-

bleau imaginaire, mais jamais l'histoire ne
nous a montré un peuple d'abord dans l'état

sauvai;e ,
puis inventant ou apprenant les

arts. Elle le fera un jour, lorsque les sauva-
ges du nouveau monde auront subi cette ré-
volution, la plus grande (jue puisse éprouver
!a société humaine, mais la postérité seule
entendra ces récits dans des temps probable-
ments fort éloignés.

'< Quant aux progrès d'une civilisat'on

avancée chez un peuple dont les caractères
physiques seraient déjà changés pour avo.r
quitté la vie sauvage, ses effets sur les f.u-

(7j7) bwtj-apide iinivenelle (!:; Miciimd, asi mol Yclin-l liou-Tlirai.
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mes et les proportions ne sauraient t^tre que
partiels ; car elle est toujours très-irréguliè-

rement répandue chez une nation, et les

classes inférienres qui sont les plus nom-
breuses y participent très-peu. Ce raisonne-
ment vous paraîtrasans doute ( oneluanl; mais
j'irai plus loin, en m'appuyant sur l'obser-

valion directe : c'est que partout où j'ai dé-

terminé un (lu plusieurs types , je les ai

trouvés dans fous les ran;^s de la société,

dans les villes et dans les campaj;nes, de-
puis le paysan et l'ouvrier sédentaire les

plas pauvres et les plus ignorants jusqu'aux
personnes de familles anciennes et uistin-

guées par tous les genres d'illustration. Ces
ditférentcs classes représentent à couji sûr
tous les degrés de civilisation, et cependant
le môme type subsiste dans toutes. En voilà

assez pour prouver qu'il peut se conserver
.^ travers ces uiodilioations de l'état social.

Nous n'en demandons pas davantaj^c; nous
n'avons pas besoin de pousser plus loin nos
recherches.

« Je crois avo'r examiné cette partie de
mon sujet sous les points de vue les plus im-
portants, et n'avoir rien négligé pour m'as-
surer de la vérité. La question était compli-
quée et obscure; je me suis attaché à la

simplifier e! à l'é -iairer; et je ne doute pas
que vous soyez parvenu avec moi à la con-
viction que lès principaux caractères physi-
ques d'un peuple peuvent se conservera tra-

vers une longue suite de siècles dans une
grandie partie de la population, malgré l'in-

fluence du climat, le mélange des races, les

invasions étrangères et les progrès de la ci-

vilisation. Vous n'oublierez pas, j'espère,
dans le cours de ces recherciies, que nous
les avons bornées aux temps historiques, les-

quels ne commencent qu'a|)rès qu'un peuple
a commencé à être civilisé. Nous devons
donc nous attendre à retrouver chez les na-
tions modernes, à quelques nuances près et

clans une portion plus ou moins grande, les

traits qui les distinguaient à l'époque où
l'histoire apprend à les connaître. Nous
avons vu que si l'accession de nouveaux
l.eu[)les multiplie les tyj)es, elle ne les con-
fond pas; leur nombre s'accroît et [ ar ceux
que ces peuples a] portent et par ceux qu'ils

créent en se mêlant ; mais ils laissent sub-
sister les anciens ; toutefois, en les restrei-

gnant à raison de l'extension que prennent
les races intermédiaires. Ainsi les types pri-
mitifs et teux de nouvelle formation subsis-
tent ensemble sans s'exclure chez les peu-
ples plus ou moins civilisés, toutes les fois

que chacun d'eux fait une grande partie de
la nation. Au contraire, si l'un ou plusieurs
d'entre eux ont été peu considérables, il est

à présumer (jue leurs types ont disparu, ou
n'ont laissé (pic de faibles traces. Cependant
il est permis de les cherch.er, puisqu'il y a
des causes ca[)ables de les conserver; mais
si on ne les trouve pas, qu'on n'en soit pas
surpris : il serait plus étonnant de les dé-
couvrir.

« Les principes qui nous ont conduit à ce
résultat i^énéra! serviront aussi à l'appliquer.

C'est pourquoi je vous engage à ne pas per-
dre de vue ce que nous avons dit de la pro-
portion numériiiue et de la distribution géo-
graphique des peuples sur le même sol.

L'observation donne l'état actuel ; l'histoire

fournit les données sur l'état ancien ; la
comparaison établit le rapport , lorS(iue ces
peuples se sont trouvés dans les conditions
requises pour ([ue leurs types subsistent. Or,
comme nous avons vu que celle persistance
apjiartenait surtout aux grandes masses,
nous devons être conduits h retrouver prin-
cipalement les descendants des grandes na-
tions. Cet objet, sans contredit, est aussi le

plus digne de nos recherches; et bien que
les petites fractions étrangères qui s'y sont
mêlées dans la suite puissent piquer notre
curiosité, n'ayons | as trop de regret si elles

nous échappent : il faut savoir seborner. De
Ih naîtra même une sûreté de ]ilus dans nos
déterminations; caria multiplicité des types
doit tendre à nous embarrasser et à nous
confondre.

« Tel est d'abord l'état de notre esprit
lorsque nous nous rapi'.elons confusément
ce débordement de barbares qui a renversé
l'empire romain , et qui a continué assez
longtemps après. La longue liste de ces peu-
ples elïraie l'imagination. Il semblerait que
tout ce vaste territoire dût à peine leur suf-
fire, quand même ils l'auraient occupé seuls.
Dans la terreur jianique que le lecteur par-
tage avec les nations envahies, il en grossit
la multitude et la croit innombrable. Cepen-
dant les historiens en ont souvent tenu compte,
ou nous ont fourni des renseignements pro-
pres à nous donner des idées plus justes ;

ni.iis c'est précisément ce qui nous échappe,
et ce qu'il faut rappeler. Prenons les prin-
cipaux exemples; ils suffiront pour débar-
rasser notre esprit d'une foule de préoccu-"
palions qui l'offusquent. Certes on n'accu-
sera pas les auteurs grecs et latins, et ceux
des pays conquis, d'avoir dissimulé le nom-
bre de leurs ennemis, mais plutôt de l'avoir

exagéré pour pallier la honte de leur dé-
bite.

« Les Visigoths, les Vandales, les Hun^~,
les Hérules, les Ostrogoîhs, les Lombards,
les Normands, fondent successivement sur
l'Italie. Que reste-t-il en Italie de ces essaims
de liarbares? Ai-je même besoin du dénom-
brement des Visigoths, des Vandales et des
lions? Ils n'ont fait que passer. Si j'ignore
quelles étaient les forces des Hérules
et des Ostrogoths à leur entrée en Italie,

ne me suflit-il pas de savoir que les Hérules,
à peine établis, eurent à soutenir contre les

Goths une guerre sanglante où ils succombè-
rent"? Et l'on peut juger de l'aîfaiblissement
des vain([ueurspar le petit nombre des trou-

pes ([u'ils eurent dans la suite à opposer à
Eélisaire, après avoir eu le temps de se con-
solider et de se refaire. D'abord de 50,000
liommes, ils furent réduits ensuite à un
corps de 7,000, ijui capitula et fut trans-

porté à Constanlinople. Sans doute il resta

en Italie quelques débris de ces peuples,
quoiqu'il n'en soit p'ts ques'tion ; mais quo
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pouvaient-ils être ou devenir dans la popu-

lation d'Italie, quelque réduite qu'on la sup-

pose? Les Lombards, ([ui ont laissé leur

nom à une grande partie de cette contrée, et

qui en possédaient plus de la moitié, y sont

demeurés. Combien étaient-ils? peut-être

100,00a portant les armes (738). Et les

Normands, qui s'emparèrent de presque tout

le midi de l'Italie? une poignée d'hommes,
mais aussi les Amadis et les Roland de l'his-

toire. La Gaulo a changé de domination et

de nom sous les Francs : cependant vous
savez combien peu l'armée de Clovis était

nombreuse; et plus tard Guillaume le Con-
quérant subjugua l'Angleterre avec 60,000

hommes. Voilà de grandes et mémorables
conquêtes, qui ont changé l'état des choses

et des hommes, mais qui n'ont pas dû pro-

duire des changements' considérables dans
les types des peuples vaincus. Si quelques
descendants de ces vainqueurs ont conservé

les caractères physiques de leurs ancêtres,

il est évident ou qu'ils forment de petits

groupes, ou qu'ils sont disséminés et comme
jierdus dans la masse de la poiiulation. Beau-
coup d'autres conquêtes ressemblent à celles-

ci, surtout quand elles ont eu lieu par une
seule irruption

;
parce qu'en général une na-

tion ne se précipite pas sur une autre, mais
une portion souvent très-petite vient subju-

guer une nation tout entière.

« Tel a été l'état ordinaire des choses dans

les temps historiques qui nous sont bien
connus, sans qu'il faille entrer en aucune
distinction relativement au but de la con-
quête. Mais combien n'ont pas été faites

dans des vues purement politiques, pour ac-

quérir la suprématie, pour dominer sur un
peuple ; et non pour s'établir sur son terri-

toire et changer de patrie? Tel, vous le sa-

vez, a été l'objet constant des Romains en
fondant leur empire; et ce n'est pas sans

dessein que je lésai cités, ainsi que la plu-

part des barbares qui ont renversé leur puis-

sance : vous en pressentez l'application.

« Il est cependant d'autres conquêtes qui
opèrent de grandes mutations : les invasions

successives jiar un môme peuple. Leurs flots

répétés, quand même ils se suivraient à des
intervalles assez considérables , et que leur

source serait faible, finissent par s'accumu-
ler et former de grandes masses qui subsis-

tent. C'est ainsi que les Saxons se sont em-
parés de l'Angleterre, et que leur race a pu
se per[)étuer.

'< Une autre cause du mélange des peuples,

qui frappe moins l'imagination, mais n'en
est pas moins réelle, se trouve dans l'escla-

vage des temps anciens et du moyen âge. Si

les esclaves provenaient dos guerres que les

peuples, non réunis en corps de nation , se

(738) Je n'ai trouvé ce nombre que dans l'IIix-

toire rfcs peuples de l'Italie, par M. Iîott.v. 11 l'st à

présumer que cet auteur distingué l'a pris quelque
part. Quoi qu'il en soit, il n'en fallait pas tant pour
subjuguer toule l'Ilalie à cette époque de décadence.

L'empire d'Orient, qui venait de s'épuiser en efforts

pour expulser les Gotlis, commença l'entreprise avec

10,000 hommes, et n'en eut jamais plus de 20,000

sont faites entre eux , les types du | ays

n'auront pas changé. 11 en sera de mê.'ne,

s'ils proviennent de peuples voisins lors-

qu'ils sont de même race. S'ils dérivaient de
sources tout à fait étrangères , soit par dos

e\|)éditions militaires, soit par les impor-
tations du commerce, il sera résulté de la

multiplicité et de la diversité de ces sources

un amas confus, qui rentre dans la partie in-

déterminable de la population.

« Si cependant, car il faut tout prévoir, il

y avait eu une telle prédominance dans plu-

sieurs de ces races d'esclaves qu'elles se

soient mainlciiucs jusqu'à nos jours, leurs

types apiinrtenant à des classes moins nom-
breuses ne sauraient embarrasser dans la dé-

termination de ceux qui caractérisent la

masse de la nation.
« Vous pensez bien que je distingue soi-

gneusement les esclaves d'avec les serfs ;

ceux-ci sont les naturels du pays, le corps

du peuple attaché à la glèbe par la main du
vainqueur; et si dès lors l'histoire les ou-
blie ou n'en tient plus compte, il est de la

nécessité de mon sujet que je ne fasse
j
as de

même. Vous en aurez un exemple manifeste,

lorsque vous verrez reparaître sur la scène

du monde un de ces peuples qu'elle croyait

éteints.

'< Nous avons consulté l'histoire naturelle

et l'histoire civile, et il résulte de leuraccoid
que les descendants directs de presiiue tou-

tes les grandes nations connues dans l'anti-

quité doivent exister encore aujourd'hui.

Remarquez que cette conclusion ne serait

I)as moins vraie quand môme nous n'aurions

pas le moyen do les reconnaître; car l'ex-

traction des individus est un fait, leur res-

semblance avec leurs ancêtres un autre, qiii

peuvent être liés dans la nature, mais c[u'il

ne faut pas confondre dans notre esprit. Ce
serait déjà une grande vérité d'établie, encore
qu'il fallût s'y borner. Mais ce n'est qu'un
premier pas.' J'ai constamment supposé jus-

qu'ici qu'il y avait des types caractéristiques

clespeuples anciens ; il le fallait bien, car avant

tout il convenait de s'assurer si les types

sont transmissibles malgré l'influence des

causes pcrlurjjatrices que nous avons exami-
minées. Rassurés sur ce point, nous allons

nous occuper de l'autre. Et voici un autre

avantage qui résulte de la manière dont

nous avons envisagé notre sujet : si de pa-

reils types ont existé, ils existent encore

aujourd'hui, d'après la discussion que nous
venons d'établir. Or la marche à suivre est

évidente; il s'agit d'abord de constater par

l'observation si chez les peuples qu'on veut

étudier il y a un ou plusieurs types distincts.

Si l'on en trouve, il faut ensuite chercher les

moyens do les ra[)porter à leur origine. Me

à leur opposer. Aussi les Lombards s'élablirent da:is

le nord de l'Italie presque sans obstacle. Les Lom-
bards d'ailleurs n'élaieiit pas une nation, maispoiir

ainsi dire ur.c peuplade. Ils eurent besoin d'auxi-

liaires, et l'on voit dans leur historien, Paul Diacre,

qu'ils amenèrent .ivec eux 23,000 Saxons, qui, les

quittant ensuite, furent presque exterminés par les

Franks. >
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voici arriv(> au momonl où je puis vous rcn-

dro rom|ilo dos observations quo j"ai faites,

en vous faisant d'abord connaître les fonde-
ments sur lesquels elles reposent. 11 faut doue
que vous sachiez ce qu'il y a d'essentiel

dans les caractères physi(|ues pour consti-

tuer un type.
'< Les caractères tirés do la forme et des

proportions de la tète et des trails du visage

tiennent certainement le premier rang. Vous
allez le sentir sans qu'il faille développer
les principes de classilicalion en histoire na-

turelle. A quoi reconnaît-on principalement
l'identité d un homme? Ce nosi ni à sa

taille, ni au degré de son embonpoint, ni à

la coloration de sa peau, ni à sa dievelure;
mais au visage, c'est-à-dire à la forme de la

tète et aux proportions des traits de la face,

La vue de cetle seule ]iarlie du corps sulVil

pour le faire reconnaître, tandis nu'il .serait

facilement confondu avec une foule d'antres

s'il se présentait sous tout autre aspect.

« C'estainsi que la sculpture représente un
individu par un buste. L identité est parfai-

lement reconnue. Supposez luaintenant qu'on
le décrive dans des termes clairs et précis,

la description s'appliquera bien à l'individu,

mais ne le distinguera pas comme tel. 1^
jiarole ne saurait lendre les nuances qui con-
slilucnt l'individualité; mais la description
embrassera tous ceux qui seront formés
pour ainsi dire sur le même modèle, c'est-

à-dire tous ceux qui se ressemblent le plus
possible. On ne saurait, je crois, arriver par
un moyen plus rigoureux à déterminerl'iden-
tité de race, puisqu'il présente la plus grande
approximaliiin aux caractères de l'indivi-

dualilé, en faisant abstraction des nuances
que j'ai indiquées et que je considère, pour
ainsi dire, comme fugitives; car la môme
]»ersonne peut varier à leur égard sans deve-
nir méconnaissable. Je ne néglige pas les

moditîcations relatives à 1-'' chevelure, à la

coloration de la peau, à la taille, lorsqu'elles
sont assez générales; elles acquièrent alors
par cetle association une grande valeur;
mais je les regarde toujours "^oomme très-se-
condaires et absolument impropres h fonder
par elles-mêmes des caractères de races,
excepté dans les cas extrêmes.

« Remarquez que plus j'aurai été exigeant,
-sur l'identité du type, plus mes applications
h l'histoire devront inspirer de confiance.il
se peut (pie !a nature, dans la création des
races, ait yris plus de latitude; je n'en douie
îuème ]ias, puisqu'en suivant de jiréférence

un modèle, elles en éearle souvent en diffé-

rentes directions, par des causes mêmes qui
nous sont inconnues: à tel point quelque-
fois qu'il en résulte les plus grandes dévia-
tions, qu'on a désignées par le nom de
monstres. .Vinsi en limitant étroilemenl le

lype, en écartant les ressemblances qui ne
réunissent pas tous les caractères essentiels,
le nombre des aiiplications diminue, mais
leur certitude augmente.

« Ce groupe bien déterminé , plus il est
grand, plus il doriue de confiance aux dé-
ductions qui en dérivent. Car on ne pour-

rait le considérer comme une de ces dévia-
tions accidentelles qui ne cnrac térisent p«s
un peuple. C'est pourquoi je me suis atta-
ché , dans le récit de ce que j'ai observé , ji

vous donner une idée de la multiplicité des
mêmes impressions.

« J'en ai a.ssez dit maintenant pour que
vous puissiez me suivre avec confiance et
intérêt; car dans ces matières l'intérêt ne
peut naître que de. l'espoir bien fondé d'ar-
river à la vérité. Vous m'accompagnerez

,

l>our ainsi dire , dans mon voyage" à tra-
vers la France, l'Italie et une partie de la

Suisse; vous assisterez à mes observations;
et ce n'est que lorsqu'elles seront as.«e2 mul-
tipliées, as.sez étendues, qu'il s'agira d'en
discuter l'application.

« A peine arrivé sur les frontières de la

Bourgogne, je commençai à démêler un en-
semble de formes et de traita qui consti-
tuaient un type particulier. Il devenait plus
prononcé et se reproduisait plus souvent à
mesure que j'avançais dans le pays. 11 se
jTrésentait fréqueiument le long de' la roule
u'.Vuxerre à ChAlons. J'arrivai dans cetle
ville un jour de marché. Je m'empressai d'y
aller j-our observer les ligures de la popuLv
tion de la campagne aux" environs. Je fus
surpris d'en voir un grand nombre totale-
ment différentes de celles que Vivais vues
auparavant. Les unes et les autres préseii-
taienl des types tellement distincts qu'ils
formaient entre eux un parfait contraste. Ce
n'est pas ici le lieu de les décrire; je le
ferai plus tard, lorsqu'il s'agira de discu-
ter leur dénomination historique. Je nie
gardai bien dans le luoment de faire au-
cune conjecture à cet égard : je les avais
vues dans une trop petite étendue de lerri-

loire pour les distinguer parmi les peuples
qui l'avaient occupé. Je me contentai donc
de remarquer les faits et d'en conserver le

souvenir, jusqu'à le que l'occasion se pré-
sentât d'en tirer parti.

« Le type prédominant et bien caractérisé
que j'avais observé jusqu'à Châlons, conti-
nua à s'offrir fréquemment à mes yeux
pendant tout le reste de ma route dans la

Bour^îogne.
« il ne changea pas de nature dans le

Lyonnais , quoiqu'il changeât de teinte.

« Il en fut de même (5ans le Dauphiné.
Les mêmes caractères de formes et de pro-
portions , avec une autre nuance de teint

,

se {présentèrent dans la Savoie jusqu'au
Monl-Cenis.

« Je l'avoue , une si parfaite similitude
de traits chez un grand nombre d'individus
répandus surtout ie territoire entre Auxerre
et les Alpes , ne laissa pas de me surprendre,
quoique ce fût dans mes principes. Sans
doute que toute la population n'était pas
jetée dans le même moule , il s'en fallait

de beaucoup : mais ce tv) e était le seul bien
caractérisé que je reconnusse alors, excepté
le petit groupe que j'avais observé à Cfiâ-

lons.

« Si je m'étais fait un autre plan d'obser-
vation eii allachani plus d'importance à
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l.i cfiloriilion (juViiix fbiiiics cl iiiix j)ro|»or-

lioiis, je u'/iniviis v(i (|ii(; <l<vs l!oijrj^iji;^riO(is,

lii's l.yrdiri.'iis, des l);iii|iliiii()i.s (1, (((;s Si'i-

voynrijs, nu licii de voir un ((cuidi; de rni-îiiK;

r/ic»; inodifii'! (i/ii- d<;s nii;iii(;o.s di; Iciiit , ol

(listriliu*; sur uu t,'r.'iu(l (;.s|ia(;e couifiris

«•niro Aux<;n(; o(. le (rionl, (^ciiis,

« Voilii un frtit, nir)n.si<Mir,dorit vous (lou-

vc/. (I('"j.'i liror pncli , f|uoi(juo je no m'en
serve (t.'is eneoie.

« Le li'/iilfjiie ('•(,'iil, oecuf)f'!, dans les

Uiii'jis les plus nneif-ns, jmr des (jaulois ,

n'-inpoilo les()uels. Les llonmins , d/iris la

suite , en (Vint la eoniju^jte et se inùlerit h ca
peuple. S'il fallait attribuer le lyjie dont je
vil IIS de parler aux deseeiidanls des uns <>\i

des autres, vous n'Iu'îsiteriez pas 'i le raji-

jiorter aux (laulois ; ear le (dus [letit noni-
iire ne donm; jias ses earaetères pliysiipjes

au plus ^raiiil. Mais la d/^nomination elian^çe:

les llour^'ui;^iir)MS se sulistitueiit aux lio-

iiiains.LeiiiAine raisonnenient vous fera tirer

la niôinc coiieliision, ipji sulisislf^a inalgri;

la c.oïKiuèU: sul)S(;(pieiile des Francs , [laree

qu'ils se sont trouvés dans de bemlilables
rapfiorts.

« Telle sera nécessairement votre opinion.
Je ne vous dis pas fpj'elle ail été la mienne;
non quf! j'aie pensé autrement, mais jiarce

fpie je it'y ai i»as pensé du toul. J'étais tel-

lement occupé du matériel de l'oliservation

rpieje ne me livrais alors h aui;une vue in-

tellectuelle.

" L'Italie était devant moi et rne promet-
lait une foule d'olijels di;^nes d'attention. Je
ne voulais ni né^li^er ni examiner exclu-
sivement les (iroductions de l'art des temf)S
anciens et rufidernes. La plupart des voya-
geurs ru; songent qu'à les visiter, 'i les con-
templer et se contentent des souvenirs que
leur présentent quelques déhris inftjriïies

des siècles passés. .Mais sur ces décomlires
mômes, sur cette j)Ou.ssiôre de l'antiquité,

objets de leur admiration et de leur culte,
peul-ôtre les descendants de ceux qui ont
élevé ces monuments, existent-ils encore
offrant l'image de leurs ancêtres.

« Voil.'i ce que je désirais vérifier , csjté-

rant.sije réussissais, trouver non moins
d'attraits dans ces recherches que les anti-
quaires dans les fouilles les [ilus heureuses.

" Ln pa'^1allf h l-'lfireiice , je .'aisis l'or.-ca-

sion fpie me fournissait la {paierie diicale,

d'étudier le type romain. Je donnai la pré-
férence aux bustes des premiers emfiereurs,
parce qu'ils descendaient des anciennes fa-

milles, et n'étaient pas, comme un assez
grand nombre de leurs successeurs, de races
étrangères. Ils ont cela île remarquable

,

que non-seulement un certain nombrf; d'en-
tre eux a des formes et des proportions sem-
lilables, mais au.ssi un caractère tellement
orononcé qu'il est difficile de l'oublier ou de
le méconnaître.

« Vous pouvez vous en former une idée
exacte en jetant les yeux sur les bustes
d'Auguste, de Sextus-Pompée, de Tibère,
de Germanicus, de Claude, de Néron, de
l'itus, que vous verrez au fûu.sée de î'aris

DlCT10>N. D'ASTHaOPOLOOIE.

OU ailleurs. En voici la délerminalion pré-
cise : Le diamètre vertiiaj est court, et pw
conséquent le vi^agr: large ; comme le som-
met du cr.lnr! est assez aplati et le bord in-
férieur de la niAcboire [tresipie horizonlal

,

le conlour de la tèle, vue de face, se rap-
proche beaucoup d'un vé/itable fvirré. 'lette

configuration est tellement essentielle que
si la tète s'allongeait tout en conservant la

réunion des autrc-s traits, quand même elle

odrirait le portrait fidèle d'un ancien llo-

main , il ne serait pas caractéristique. Les
jiarties latérales au-dessus des oreilles

sont Ijomliées, le front est bas, le nez véri-
tablement aquilin, c'est-à-dire que la cour-
bure cfjmmence vers le fiant et finit avant
d'arriver à la pointe, (-ii sorte que la ()ase

est horizontale. La |;artie antérieure du
menton est arrondie.

" Vous reconnaîtrez tous ces caractères
dans les bustes ou statues des [lersonnages
que je vous ai nommés, r;t dans d'autres
que je n'ai [las indiqués; mais vous ne les

verrez pas dans toijs, et cela doit être:
un type n'est pas universel cfiez un jteuple.

" Celui-ci restait ftiofondément gravé dans
ma mémoire; mais je n'en étais pas (iréoc-
cupé. Lue mulliluiie d'objets devait atti-

rer irujn atleiition sur la route de Florence
à Horne par l'éruge ; et si je (jensais quel-
quefois a trouver les rejtrésentants des an-
ciens Homains , ce n'é.'ait guère cfiemin fai-

.sant , mais au terme de ce voyage. Ne m'at-
tendant jas à les rencontrer ailleurs , il fal-

lait que la ressemblance fût bien fr.'qipanle

jiour les recoiuiaître sur le monte Cualan-
dro, h peine entré sur le territoire du Pape;
et je ne ces.sais de voir le même caraclère
chez un granri nombre d'individus sur toute
la route, à Péru^e, à Sjiolèle, etc., jus-
qu'à Home. Nous étions plusieurs en voyage,
fj'une même société , et nous reconnûmes
tous la vérité de la ressemblance. Je .n'ai

pas besoin d'ajouter qu'il existe aussi h
Kome, malgré lé mélange des peuples ; d'au-
tres l'ont signalé. Mais' il n'est pas néces-
saire de le chercher dans un faubourg ou
dans quebjue coin de Home, où on la in-
diqué : on peut le rencontrer partout, et
qui plus est, chez l'un et l'autre sexe dans
tous les rangs de la société. La ressemlilance
ne porte pas seulement sur le buste, mais
aussi sur la stature ; vous savez que ks
Komains étaient d'une taille médioci-e.

« Je ne saurais déterminer ju.squ'r>ij tt
type s'étend au Midi. Il disparaît àNaples,
ou du moins ne s'y fait pas assez remarquer
pour qu'on [xiisse le compter parmi les fi-

gures caractéristiques de fa capitale. If y ca
a une bien prononcée qui prédomine, mais
il n'est pas de mon sujet d'en parler. J'ai

quelques raisons de croire que le type que
nous avons appelé romain se continue dans
la partie supérieure du royaume de .Naples,

s'il fallait juger par quelques individus qui
en provenaient. Quoi qu il en .soit, il est

répandu au nord de Home non-seulerr.cnt

du côté de Péru^^e , ainsi que je l'ai indiqué

3ti



ll'o rut blCTIONNAinK MIV IISO

mais encore dans l'autre direction vers

Sienne , Viterbe et au delà.

« Ces observations, quoique limitées,

nous fournissent déjà des renseignements

utiles et applicables à l'histoire. Je ne pré-

fends pas , dans cette occasion ni dans au-

cune autre, que tout un peuple ne soit

formé que sur un modèle. La généralité de

celui-ci nous sufTit. Je dis qu'il est caracté-

ristique des habitants de ces contrées , dans

les temps actuels comme dans les temps
passés , et en voici la raison : c'est qu'étant

le type des empereurs , il l'est aussi d'un

grand nombre de soldats et de particuliers

représentés par les bas-reliefs et sur les

liustes trouvés dans ce territoire. Que pen-
serons-nous maintenant du peuple romain?
Sera-t-il descendu d'Enée et des Troyens

,

formant une nation étrangère à l'Italie, et

renfermée ,
pour ainsi dire , dans l'enceinte

de Rome ? Comme ce sont les campagnes qui

fournissent leur population aux villes , et

non les villes aux campagnes , surtout lors-

qu'il s'agit d'une grande étendue de pays

,

Kome aura été peuplée de cette manière,
et plusieurs des peuples voisins , et entre

autres les Sabins et une grande partie des

Etrusques, auront été , comme ils le sont

aujourd'hui , de même race. Les peuples
qui habitaient le même sol étaient telle-

ment divisés en corps indépendants, et qui
différaient par leurs noms et par leurs in-

térêts , que les historiens les ont presque
toujours représentés comme étant d origine

fclifTérenle. Mais Micali et Niébuhr ont eu
des vues plus justes , et les faits que je pré-

sente serviront à confirmer une partie de
leurs opinions.

« Des étrangers peuvent venir chez un
peuple, y dominer, l'instruire , en changer
le nom et la langue, sans altérer en géné-
ral ses caractères physiques. Car un petit

nombre est capable de donqilerla multitude

et d'intluer sur son esprit; ujais nous avons
vu que l'organisation ne cédait pas de
même. J'ignore à quel peu|)le les Etrusques
ont dû leur langue, leurs institutions, leurs

arts ; s'il était indigène ou étranger, car il

s'en faut que la question soit décidée. Ce
qui est manifeste, c'est qu'une partie de la

poinilation est semblable à celle des autres

peuples que j'ai indi((ués. L'histoire nous
apprend ([u'eile a été mélangée, et l'obser-

vation des formes le confirme. Mais je suis

loin de l'avoir analysée dans tous ses élé-

ments ; il en est un autre cependant que
j'ai reconnu, et que j'ai été longtemps à rap-

j)i)rter à son origine.

« Agricola, l'un des peintres distingués de
Rome, a fait les portraits des quatre plus

grands poètes de l'Italie , le Dante , Pétrar-

que, le Tasse, et l'Arioste. Il avait fait ses

études d'après tous les monuments du temps,
et il eut la bonté de me montrer la collection

de ses dessins. I,eur comparaison me fit

voir f(ue ccirv (|ui rejirésenfaient le Dante
devaient être très-ressemblants, parce qu'ils

différaient peu entre eux.
« D'ailleurs les proportions sont tellement

marquées, et les traits si prononcés, comma
nous pouvons en juger par une description
qu'un de ses amis en a donnée, qu'un pein-
tre n'aurait pu les manquer.

-< 11 avait la tête longue, par conséquent
peu large, le front haut et développé, le nez
recourbé de manière que la pointe était en
bas, et les ailes du nez relevées, le menton
liroéininent.

« Cette figure, bien caractérisée, me (it

une profonde impression. Je ne songeai jias

cependant à en chercher le type dans la

Toscane, lorsque, par un singulier hasard, à
peine arrivé sur la frontière par la route d«
Sienne, je vis plusieurs personnes à Radi-
cofani qui m'en offrirent les premiers exem-
ples, du moins les premiers qui attirèrent

mon attention; l'un d'eux surtout était l'i-

mage vivante du Dante. A mon premier
passage à Florence, j'avais remarqué dans la

galerie ducale quelques figures semblables
dans les statues et bustes -de la famille des
Médicis, et dans le monde. Mais je ne m'en
étais pas rendu un compte exact, et l'ensem-
ble des traits n'était ]ias bien distinct dans
mon esprit. Comme je fis cette fois un séjour
prolongé dans le pays, j'eus l'occasion d'ob-
server que c'était un véritable type chez les

Toscans. Nous avons vu qu'il existait du
temps de Dante , et j'ajouterai que beaucoup
d'hommes célèbres de la république de Flo-
rence s'y rapportent. Je l'ai même observé
sur quelques statues , bustes et bas-reliefs

étrusques.
« Je continuai à l'observer à Bologne , à

Ferrare, à Padoue, et sur la route, dans les

villages intermédiaires. Non-seulement il

était fréquent à Venise, mais il y avait tou-
jours existé dans une étendue surprenante.
Il est tellement remarquable que, lorsqu'on
le voit, ou ne peut plus s'y méprendre. Je
vous en ai donné une idée en vous citant la

tête du Dante. Vous allez voir que la res-

semblance est quelquefois si forte qu'elle

frappe des personnes qui ne reconnaissent,

pour ainsi dire, que l'individualité. J'étais à
Venise, dans la galerie de l'école vénitienne,

devant un tableau qui représentait un saint

du pays; comme je le regardais attentive-

ment , le cicérone me dit de remarquer
combien cette tête ressemblait à celle du
Dante. Quant à la fréquence avec laquelle ce
caractère se reproduisait anciennement

,

j'eus l'occasion d'en juger au palais du doge,
où se trouvent réunis tous les portraits des
doges. J'étais étonné de voir combien parmi
eux portaient l'empreinte de la même race.

« Je rencontrais ce type plus souvent, à

mesure que j'avançais dans ma route vers
Milan. Il se présentait quelquefois avec une
telle exagération qu'il tombait dans la cari-

cature. Un jour je m'arrêtai dans un village

pendant deux heures; j'allai à la grande
place où se trouvait rassemblé un grand
nombre de paysans. Je ne pouvais me las-

ser de les examiner à cause de leur parfaite

ressemblance avec un des types que j'avais

vus en France. Je me croyais, pour ainsi

dire, tout à coup transporté sur la place du
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ou je vous ai dit qucja-

vais vu parmi les paysans un caractère de
tête tout à fait différent de celui que j'avais
observé jusque-là dans la Bourgogne. Si je
fus frappé de la différence, je le fus ici de la

conformité; et si vous vous rappelez com-
bien je vous ai dit que le caractère en était
fortement prononcé, vous reconnaîtrez qu'il
n'y avait pas lieu à s'y méprendre. Remar-
quez dans quelle étendue je l'avais observé
en Italie , et avec quelle fréquence, avec
quelle netteté je devais donc' reconnaître
l'existence d'une race, bien caractérisée et
nombreuse, répandue dans tout le nonl de
l'Italie. N'étais-je pas dans la Gaule Cisal-
pine? N'avais-je pas vu un peuple semblable
dans la Gaule , au-delà des Alpes? Pourquoi
ne serait-il pas le même suivant l'histoire?
Pourquoi pas des Gaulois? Mais pour recon-
naître cette iilentité avec le degré de certi-
tude qui seul pouvait satisfaire l'esprit, il

me restait d'autres observations à faire. II

fallait, s'il était possible, voir ce type sur
une plus grande étendue de pays, et le sui-
vre, pour ainsi dire, de jiroche en proche. A
mon retour je devais traverser une partie de
la Suisse que des peuples Gaulois avaient
jadis possédée, je pouvais y trouver l'une ou
l'autre race, ou peut être les deux.

« La pente septentrionale du Simplon
donne naissance à la vallée du Rhône. Les
premiers habitants qu'on rencontre, même
au sommet de la montagne, sont des Ger-
mains. Ils diffèrent des autres peuples voi-
sins par leur aspect et par leur langue, qui
est allemande. Bientôt, en avançant dans le

Valais, la langue change, les tra°its changent
en raêaie temps. Je n'entends plus qu'un
dialecte français, et je reconnais partout le

même peuple que j'avais vu dans la Savoie
avec les mêmes traits et jusqu'au même
teint. A mesure que j'approchais de Genève,
quelques individus de l'autre type se pré-
sentaient parmi cette population. A Genève,
ils étaient en grand nomlire, et tout à fait

semblables à ceux que j'avais vus dans le

nord de l'Italie et à Chûions. Voici donc une
population appartenant principalement à
deux races, mais parfaitement distinctes et

formant, comme je vous l'ai dit ailleurs, un
contraste marqué ; l'une ayant la tête plus
ronde qu'ovale, les traits arrondis, tomme
je l'expliquerai ailleurs avec détail, et la

stature médiocre; l'autre la tête longue, le

front large et haut , le nez recourbé, la

pointe en bas et les ailes du nez relevées, le

menton fortement prononcé et saillant, la

stature élevée. Mais aussi j'eus l'occasion de
remarquer, ce qui devait aussi résulter de
leur présence sur le même sol , toutes les

modifications intermédiaires. Je prenais
ainsi plaisir à reconnaître dans ces croise-
ments de races les traits qui appartenaient
à chacune d'elles , et les dégradations de
proportions entre les extrêmes. Je les dis-

tinguerai pour le moment par les noms de
premier et de second type, suivant l'ordre

dans lequel je viens de les désigner. Afin de
continuer les mêmes observations sur un

nouveau territoire, je mu aêlriiiiiuai à pas-
ser par la Bresse, en me dirigeant sur Maçon
et ChAlons. J'espérais lier ainsi, par une
chaîne presque continue, la partie de la po-
pulation qui se rapportait au second type.
Sur la grande route, par la Bresse, je trou-
vai en effet le même mélange quant aux
éléments, mais dans des proportions bien
différentes : le premier type y dominait au
jiointque je ne voj'ais, pour ainsi dire, que
des traces de l'autre. Mais ]irès de Mdcon,
sur le bord de la rivière, et sur le reste du
chemin vers Ghâlons, par la montagne, ce-
lui-fà devenait commun. A Ghâlons où heu-
reusement j'arrivai un jour de marché, je
me donnai la satisfaction de comparer mes
souvenii's avec l'impression actuelle et d'en
confirmer la fidélité.

« Voilà une jiartie des observations que
j'ai faites pendant ce voyage, et qui sont re-
latives aux peuples dont vous avez tracé
l'histoire. J'avais précédemment visité d'au-
tres parties de la France dans une grande
étendue ;cequej'ai remarqué alors suppléera
à ce qui pouvaitme manquer dans cette occa-
sion pour former le parallèle entre les dis-
tinctions que vous avez établies et celles que
j'ai observées. Vous entrevoyez déjà la con-
formité qui s'y trouve ; mais nous ne pour-
rons l'admettre qu'ajirès une discussion ap-
profondie. Il enrésultera, si je ne me tromi'.e
singulièrement, une confirmation aussi forte
qu'inattendue des principales bases de vo-
tre histoire.

.( Mais il faut d'abord que je trace les li-

mites de la comparaison pour la Gaule.
Comme je n'en ai pas visité les parties les

plus méridionales voisines des Pyrénées e*

de la Méditerranée, oii vons placez les Bas-
ques et les Ligures, il ne sera [^as question
de ces peuples.

« Dans le reste de la Gaule vous recon-
naissez à une é|)oquc Irès-reculée deux
grandes familles, ditlVrenlcs entre elles par
leur langue, leurs habitudes et leur état so-
cial. Elles formaient toute la masse de la

population, et, quel qu'ait été leur rap-
port numérique, l'une et l'autre en faisaient

une partie considérable.
« Je reconnais dans la population actuelle

de l'étendue correspondante de la France
deux types prédominants, tellement carac-

térisés et distincts qu'il n'est pas possible
de les confondre. Si deimis l'époque où
vous nous montrez ces deux peuples comme
seuls possesseurs du sol, il n'y avait pas eu
de mélanges étrangers , on devrait, sans hé-
siter, rapporter ces deux types à deux fa

milles gauloises. Mais dejmis lors divers
peuples ont successivement fait la conquêto
de la totalité ou de quelques portions du
territoire. Comment faire la distinction?
Nous avons établi, dans la discussion géné-
rale au commencement de cette lettre, un
principe qui nous guidera, et dont nous
avons déjà fait l'application en passant. Le
plus petit nombre ne donne pas son type au
plus gr-and. Or vous connaissez l'extrême
disproportion des conquérants établis d&lii
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,a Gaule rolalivement à la |is;'ulation gau-

loise, et cet aperçu nous serviia d'abord h

contiruier ce premier rap[iroclieuient. Des
arguments d'une autre nature viendront l'ap-

puyer dans la suite.

« De ces deux familles que vous distin-

guez par les noms de dalls et de Kimrls,

les premiers devraient être les plus nom-
breux, puisque vous les présentez comme
les plus anciens habitants des (laules, dont

ils occupaient presque toute Tétendue avant

rétablissement des Rimris.
(I De cette première distinction historique

entre les deux peuples gaulois
,
je conclu-

rai que le premier ty[ie , ijui m'a i)aru le

jdus nombreux , appartient aux Galls, et

l'autre aux Kimrls.
(i En comparant leur dislriliution géogra-

phique nous arrivons au même résultat.

Vous les représentez comme ])lus particu-

lièrement groupés en corps de nation dans

deux régions diverses : l' la Gaule orientale,

occupée par les Gaulois propres de César,

cjue vous désignez par le nom de Galls ;
2" la

Gaule septentrionale, renfermant la Belgi-

que de César, l'Armorique, dont vous réu-

nissez les habitants sous la dénomination
générale de Kimris. En considérant d'aliord

la Gaule orientale, d'après votre exposition

des faits, il est évident que les Galls devaient

y ôtre moins mêlés, puisque les Kimiis n'y

avaient jamais pénétré parla force des ar-

mes. Or c'est en traversant la région de la

France qui correspond h la Gaule orientale

dunord au midi, c'est-à-dire la Bourgogne, le

Lyonnais, le Dauphiné, la Savoie, que j'ai dis-

tingué ce type bien caractérisé, auquel nous
venons de rapporter le nom de Galls, et si

généralement répandu ipie je n'en avais pas

d'abord reconnu tl'aulre, exce|ité dans un
ïeul canton. Ce n'est qu'à mon retour que,

m'occupant plus spécialement de cet objet,

j'ai retrouve le second type dans d'autres

lieux de celle région.
« Quoique vous ayez tracé une ligne de

démarcation entre fes territoires des deux
peuples, je m'imagine que vous ne regardez
[las la séparation comme tellement absolue
qu'il n'y ait jamais eu de mélange. Il y en
a eu nécessairement, même d'après vos re-

cherches, puisque vous attribuez la religion

des Druides aux Kimris, et vous nous aji-

prenez que les Galls de cette région l'ont

aJoptée, mais pas exclusivement. Peu im-
porte d'ailleurs que ce mélange ait eu lieu

dans une haute antiquité, ou plus tard; il

me suiïit de savoir qu'ils étaient nombreux
et voisins, ([u'ils furent réunis ensuite en

corps de nation ; le laps de temps a dû néces-

sairement amener des déplacements et des
mélanges. Puisque le jiremier type corres-

pond à la race historique que vous avez dé-
signée sous le nom de Galls, qui sont les

Gaulois propres de César ; je suivrai votre
nomenclature pourque nous puissions mieux
nous entendre. Je l'appellerai donc, d'après
vous, le lyjje gall. La lête est arrondie de
iiianière àse rapprocher de la forme spliéri-

cjùe; le front est moyen, au ueu bombé et

fuyant vers les tempes; les yeux sont grands
et ouverts, le nez, à partir de la dépression
à sa naissance, est à peu près droit, c'est-à-

dire qu'il n'a aucune courbure prononcée;
l'extrémité en est arrondie, ainsi que le men-
ton; la taille est moyenne. Vous voyez que
les traits sont [larfaitement en harmonie avec
la forme de la tête, et que cette description

détaillée est susceptilile d'être résumée ea
] eu de mots, comme je l'ai fait plus haut en
disant que In (éle est pius ronde qu'ovale,

({lie 1rs tniiis son[ nirondis, et la taille

moyenne.
« Quant à la région septentrionale de la

Gaule, comme siège principal des Kimris,
voyez encore la singulière coïncidence. Dans
un" voyage précédent je parcourus une
grande partie du littoral delà Gaule-Belgi-
que de César, depuis l'embouchure de la

Somme juscpi'à celle de la Seine. Eh bien!
c'est ici que je distinguai pour la première
fois la réunion des traits qui constitue l'au-

tre lyi>e, et souvent dans une telle exagéra-
tion que j'en fus vivement frappé :1a tête lon-

gue, le front large et élevé, le nez recourbé,
la pointe en bas et les ailes du nez relevées,

le menton fortement prononcé et saillant, la

stature haute. Comme ce point est fonda-
mental, et le plus intéressant par sa nou-
veauté et l'étendue de ses applications, il

convient de nous y arrêter un peu afin d'as-

surer notre marche dans la suite. Bornons-
nous pour le moment à la France, en sui-

vant pas à pas le parallèle que nous avons
commencé. Il est certain que ce type, que
j'ai vu depuis en Bourgogne, ne saurait être
celui du peuple étranger qui a laissé son
nom à la i>rovince, puisqu'il existe dans une
grande étendue en Picardie et en Normandie,
dont les anciens Bourguignons n'ont jamais
approché. D'autre jiart, il ne peut être celui

des Normands-Scandinaves, puisqu'il existe

dans la Bourgogne et dans d autres provin-
ces de la Gaule orientale, où ils ne se sont
jamais établis. Ainsi, par la coexistence du
même type dans ces deux contrées, les an-
ciens Bourguignons et les Normands s'ex-

cluent réciproquement, et nous revenons
jjar une autre voie aux anciens habitants,
aux Belges de César, que vous désignez pav
le nom de Kimris. L'autre race gauloise
s'y trouve aussi avec ses trails caiactéris-
tiques.

« Personne, que je saclie, n'a jamais pré-
tendu que les Scandinaves, connus dans le

moyen âge sous le nom de Normands, aient
détruit ou chassé la population indigène de
la Neustrie. Fixés à demeure, ils adoptent la

langue du pays et la leur disparaît, laissant

à peine quelques traces dans la rédaction de
leurs lois; et ce peui)le, d'ailleurs si sévère
et même si féroce dans ses expéditions' mi-
litaires, se montre tout à coup dans l'admi-

nistration des affaires civiles le modèle des
peuples du moyen âge. Envahisseurs ils ra-

vagent, possesseurs ils conservent et perfcc

tionnenj.

^ i< J'ig'nore si une partie de leur postérité

subsiste avec leurs caractères physiques; s'il
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en est ainsi, il en reste proljablement très-

peu, connue il doit at-Tivei' souvent lorsqiio

le peuple conquérant est en très -petit

nombre relativement au peuple vaincu. Co
n'est guère que dans les grandes niasses,

corame nous l'avons exposé en commençant,
que nous pouvons espérer de trouver les

types anciens, et c'est ce ((ui nous est arrivé
jusqu'ici. Remarquez quels avantages la

France nous présente pour le succès de pa-
reilles recherches : sa vaste étendue, sa po-
pulation (jui, dans tous les tenijis, a dû être

nombreuse, à cause de la fertilité de son
sol et la douceur du climat, moins de mé-
lange avec des pcuiiles étrangers que chez
d'autres nations où nous chercherons les

mômes races, enfin des renseignements his-
toriques plus précis sur la distinction des
peuples indigènes. Une seule fois toute la

nation gauloise a été engagée dans une lutte
violente contre des envahisseurs étrangers,
et ceux-ci se proposaient, non la possession
exclusive du sol, mais la domination poli-
tique. Après la lutte, elle prospéra plus que
jamais sous la civilisation i-omaine. Loin de
s'opposer ensuite aux Francs, elle les favo-
risa, de sorte qu'elle ne perdit pas de sa po-
pulation et ne reçut qu'un petit accroisse-
ment d'une source étrangère. Une pareille

réunion de circonstances les plus propres à
la conservation des caractères physiques
d'un peuple, doit inspirer une grande con-
fiance dans les déterminations auxquelles
nous sommes parvenus, surtout lorsqu'on
se rappelle les précautions prises pour éviter

toute erreur dans les caractères tranchants de
ces types.

« C'est en nous appuyant sur ces bases
que nous poursuivrons notre parallèle avec
une jiarfaite sécurité, et sans l'embarras de
discuter les titres des divers peuples qui se
sont pressés et succédé sur le même sol. Car
ces deux races gauloises, une fois bien déter-
minées dans la Gaule par leurs caractères
physiques , seront faciles à reconnaître
dans d'autres pays, jadis possédés par leurs
ancêtres, si toutefois elles sont encore en
assez grand nombre.

« Faisons-en de suite l'application à l'An-
gleterre : le midi de la (irande-Bretagne,
uans l'étendue qui correspond à l'Angleterre
proprement dite, était, suivant vous, occupé
principalement par le môme peuple qui pos-
sédait le nord de la Gaule, et que vous ap-
pelez Kiniri. 11 s'agit maintenant de savoir
s'il avait les mômes caractères i)liysiques.

Mais ses descendants n'existeraient plus s'il

en fallait croire une opinion répandue en
Angleterre. Je n'ai pas besoin de vous rap-
jieler la discussion dans laquelle je suis en-
tré sur ce sujet au commencement de cette

lettre; le résultat en est trop conforme aux
principes de la nature humaine pour qu'il

(759) i Nous .ivons déjà observé que lorsque deux
races liabitent le même pays , celle dont la langue

prédomine n'est pas tonjoui-s la plus nombreuse,
surtout lorsqu'il s'agit d'une petite partie de la po-

pulation qui a coiiSM'vc un des anciens idiomes

dans un coin du tciiiioire. Dans la principauté de

ne se présente pas de suite h votre esprit.

D'ailleurs elle se réduit maintenant à une
ciuestion de fait fondée sur le témoignage
Jcs sens. Or, je puis assurer que le même
type caractéristique de ce peuple qui jadis

dominait dans le nord de la Gaule, existe en
Angleterre; et de plus, ([u'il est très-répandu
sur tout le territoire jadis conquis [)ar les

Saxons. Il représente par conséquent les an-

ciens Bretons ijossesscurs du sol avant la

conquête des Saxons, et rjue vous distinguez

par le nom de Kimris. S il n'est plus ques-
tion des Bretons dans le territoire occupé
]>ar les Saxons, c'est rpi'ils n'étaient pas une
nation indépendante, ni môme un peuj)le

ayant une existence civile. Us étaient donc
morts pour l'histoire, surtout de la manière
dont on l'écrivait alors; mais ils n'avaient

lias péri; ils vivaient encore, et certes dans
une proportion où devaient se trouver les

rcfitesd'une grande nation, malgré ses désas-

tres. J'ai dit i]ue l'opinion delà destruction

et de l'expulsion des Bretons de l'Angleterre

jiroprement dite est une opinion ])opulaire

(ians le pays. Elle est fondée à la vérité sur
l'exagération des historiens; mais pour peu
qu'on les lise attentivement, on y trouve
l'aveu que les restes de ce peuple furent ré-

duits à une dure servitude. Attacliés à la

glèbe, ils auront participé à cette émancipa-
tion qui, dans le moyen âge, a rendu à la vie

]iolitique-la masse des peuples de l'Europe
occidentale; émancipation qui fait la gloire

de ces temps, et le triomphe de la civilisation

moderne sur l'ancienne. Recouvrant peu à
Iieu leurs droits sans reprendre leur nom,
et s'élevantpar les progrès de l'industrie, ils

se seront répandus dans tous les rangs de la

société. La lenteur de ces progrès et l'obs-

curité de cette origine perpétuèrent le mé-
pris du vainqueur et la honte du vaincu ; de
sorte que tel qui se croit aujourd'hui issu

des Saxons ou des Normands, est souvent le

vrai descendant des Bretons (7.39).

« Pour achever le parallèle, il me reste à

parler de la Suisse et du nord de l'Italie.

D'après les renseignements historiques, vous
regardez les Helvètes comme des Galls

; pour
moi, je ne saurais en douter, puisque je re-

connais chez les Helvétiens d'aujourd'hui
les mêmes caractères qui distinguent cette

famille dans la Gaule. Vous ne dites pas
qu'ils étaient mêlés de Kimris. Il ne m'ap-
jjartient pas d'assurer qu'ils le furent jadis,

mais je puis certilier qu'ils le sont maiiite-

nant,' et dans une assez grande proportion

])Our me faire croire qu'ils l'étaient autre-
fois. Je sais qu'aujourd'hui la Suisse est par-

tagée en deux parties inégales, l'une orien-

tale, où l'on ne parle, pour ainsi dire, que
l'allemand, l'autre au midi et à .'occident,

où l'on ne parle que le français, qui est au-

tant la langue du peuple qu'elle l'est en

Galles, par exemple, où les deux races ont été mê-
lées, il se peut que le type que nous avons nommé
kimri ne soit pas le plus fréquent, mais au contraire

celui des Galls, que vous regardez comme les plus,

anciens possesseurs de la Grande-Bretagne, •
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France; et c'est à bon droit, puisque j'ai re-

connu que la population était gauloise à

double titre, et par les Galls et par les

Kimris.
« Sans les discussions précédentes et les

faits que nous sommes parvenus à démêler,
comment pourrions -nous reconnaître les

Gaulois, dans le nord de l'Italie, parmi les

Sicules, les Ligures, les Etrusques, les Vé-
nètes, les Romains, les Goths, les Lom-
bards? Mais nous possédons le tll qui doit
nous guider. D'abord quel qu'ait été l'état

antérieur, il est ceitain, d'après vos recher-
ches et l'accord unanime de tous les histo-
riens, que des peuples gaulois ont prédo-
miné dans le nord de l'Italie entre les Alpes
cl les Apennins. On les y trouve établis
d'une manière permanente après les pre-
mières lueurs de l'histoire ; les témoignages
les plus authentiques les représentent avec
tous les caractères d'une grande nation, de-
])uis ces temps reculés jusqu'à une époque
très-avancée de l'histoire romaine. Voilà tout
ce qu'il me faut; je n'ai pas besoin de m'oc-
cuper des autres peuples qui s'y sont mêlés
depuis, de discuter leur nombre relatif, la

nature de leur langue, la durée de leur éta-
blissement ; il me suffit de savoir que les Gau-
lois y ont existé en grand nombre. Je con-
nais les traits de leurs compatriotes dans la

Gaule transalpine, je les retrouve dans la

Gaule cisalpine; voilà dans sa généralité le

)tremier fait qui nous est commun à l'égard
de l'Italie. Riais puisque vous distinguez les

familles, il convient que je les distingue
aussi. Dans la Gaule cisalpine vous recon-
naissez, de même que dans la transalpine,
des Galls et des Kimris. Or, j'ai vu les Kim-
ris non-seulement dans les lieux où vous
les placez, mais aussi dans d'autres oià vous
ne les indiquez pas. D'abord, en supposant
que dans leurs premiers établissements en
Italie les deux familles aient été absolument
sans mélange entre elles, fait que Féloigne-
nient et l'obscurité des temps ne permet pas
il'assurer, vous les montrez en communauté
de guerre contre les Romains, et ces rap-
ports d'alliance et de nécessité ont pu dès
lors même opérer des mélanges. La Cispa-
dane, suivant vous, était occupée par les

Kimris ; vous les représentez partout comme
nn peuple excessivement inquiet, faisant

toujours des expéditions lointaines et pé-
rilleuses. Dès (pie les Romains ont affaire

aux Gaulois d'ilalie, vous y distinguez des
Kimris. Il devait en être ainsi île prime
abord, parce ipiils étaient, dès l'origine de
leur établissement, limitrophes de l'Etrn-

rie; les Apennins seuls les en séparaient;
faible barrière jiour un tel pea|ile. Ils les

avaient probablement franchis plus d'une
f lis avant d'avoir fait trenilder les Romains:
et il ol présumable qu'il s'en est établi
jiarmi les Elrus(pies. Le fait est que je trouve
leur type dans le nord de la Toscane, et que
l'inspection des monuments me fait voir
qu'il y existait dans des lemjis reculés. Re-

marquez d'autre part que le nord de l'Italie

entre les Alpes et les Apennins est une vaste

plaine partagée par le Pô. Dans le laps des
siècles qui se sont écoulés depuis l'établisse-

ment des Kimris, en supposant qu'ils n'aient

d'abord occupé que la Cispadane, la guerre
qui opère des bouleversements, et la paix qui
amène une fusion considérable, n'auront-
elles pas distribué ce peuple sur une grande
étendue de cette plaine? La terreur répan-

due par l'invasion imminente d'Attila n'a-t-

eile pas porté une grande partie de la popu-
lation à se réfugier dans les îles voisines

de l'Adriatique, îles situées à l'embouchure
du Pô, siège antique des peuples kimris?

Aussi vous devez vous rappeler que j'ai ob-
servé leur tyfie, et parmi les iiortraits des

anciens habitants et dans la population ac-

tuelle de Venise.
« Il s'en faut de beaucoup que j'aie remar-

qué le type de l'autre famille avec la même
fréquence dans le nord de l'Italie. 11 n'y a

pas même de comparaison à cet égard. Cer-

tes je ne pouvais tout voir ni tout reconnaî-

tre, mais aussi ne dois-je pas omettre de
dire ce qui manque à mes observations. Je

ne dis pas qu'd n'y soit pas commun, mais
seulement que je ne l'ai pas vu assez sou-

vent d'une manière nette et distincte. Il est

probablement plus répandu qu'il ne m'a
semblé, et j'en juge ainsi d'après une obser-
vation singulière que je fls à Milan. Dans la

boutique d'un libraire je vis étalé un alma-
nach en une feuille, qu'on appelle Lunario,

avec une gravure représentant deux person-
nages un peu grotesques se moquant réci-

proquement de leurs figures. Or, elles étaient

les caricatures les plus exactes des deux
types des populations gauloises ancienne-

ment établies dans le pays ; les traits carac-

téristiques étaient précisément ceux qui

étaient marqués avec exagération, comme si

l'on avait voulu faire ressortir ce qui était

essentiellement distinctif ; et, pour ne rien

laisser à désirer du contraste que les deux
types font entre eux, ils sont figurés avec

leurs différences de faille, celui qui corres-

pond au Rimri étant il'une haute stature,

l'autre, qui représente le Gall, de grandeur
moyenne.

'< Certes le dessinateur n'a eu en vue ni

l'histoire naturelle, ni l'antiquité, mais il a

tracé en charge des figures qu'il avait sou-

vent devant les yeux, et qui ofi'raient un
contraste piquant.

« Je remarquerai à cette occasion qU'

lorsque les Romains, dans leurs première,

guerres avec ces peuples, parlent de Gaulois

d'une stature extraordinaire, il me paraît

évident qu'il s'agit de Kimris.
« D'abord ils occupaient la Cispadane, et,

comme les plus voisins, ils devaient être les

premiers à fondre sur les Romains. La tête

du Gaulois gigantesque peinte sur une en-

seigne dans le Forum, à Rome, était de cette

nation (T'i-O). Lorsque, dans votre histoire, les

Romains font mention de la taille élevée des

(7inj Voj. fliitoiic des Gatttoii., vol. I", Inhod,
, p XL\
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C'aiilois, ils désignent des peuples que vous
avez classés parmi les Kiinris, non à cause
de ce caractère dont vous ne laites aucun
usage, mais en vous fondant sur toutes les

preuves historiques capables d'établir la dis-

tinction. Or j'ignorais entièrement ces faits,

et cependant de mon côté j'avais reconnu
que cette famille gauloise contrastait singu-
lièrement par la taille avec les Galls qui
sont en général de grandeur moyenne. De
même que les Romains et les auteurs an-
ciens ont signalé la stature des Gaulois d'I-

talie, des Belges, des Galates, j'ai remarqué
en France, en Angleterre, en Suisse, en Ita-

lie, qu'une haute taille accompagne ordinai-
rement le type que d'après vous j'ai désigné
du nom de kimri. Ce caractère physique
existait donc dans les temps anciens, comme
dans les temps modernes, et la coïncidence
est d'autant plus remarquable qu'on regarde
cette modification du corps comme très-va-
riahle. Le fait est non-seulement curieux,
mais utile, puisqu'il sert à nous expliquer
une contradiction apparente entre les récits

des anciens historiens et ce que l'on observe
ordinairement en France où la taille est mé-
diocre. On s'est souvent demandé où sont
ces Gaulois do haute stature dont parlent les

Romains. En rétablissant la distinction que
la nature avait établie, mais que l'histoire

avait souvent elTaçée en confondant les deux
familles, la contradiction disparaît.

« Voilà deux séries de résultats, les vô-
tres et les miens , qui correspondent d'une
manière aussi frappante qu'inattendue. Ils

appartiennent à deux sciences différentes ;

ils proviennent de recherches qui de part et

d'autre ont été faites d'une manière indé-
pendante; et leur comparaison fait voir en-
tre eux un rapport manifeste. Nous avons
donc concouru, chacun de notre côté, au
même but; et cette coïncidence doit fortifier

notre conviction d'avoir rencontré la vérité.

« Vous avez remarqué dans le cours de
mon récit que mes observations ont été fai-

tes sans idées préconçues, et ce point pou-
vait être ici très-important; car un esprit
préoccupé, quand il s'agit de ressemblance

,

est très-susceptible d'illusion. J'avais une
sauve-garde contre ce danger; je ne cher-
chais pas une ressemblance vague, mais
précise et essentielle, d'après des formes et

des proportions déterminées; or, la mesure,
quand on sait l'appliquer, est faite pour dé-
truire ou confirmer les opinions.

« Les types que j'ai observés parmi les

peuples gaulois ne répondent qu'à ceux des
familles que vous avez établies d'après des
documents historiques; mais comme je n'ai

pas visité les pays où vous placez les autres,
pour établir les rapports de cette nature en-
tre la physiologie et l'histoire, j'ai trouvé dif-

ficilement ailleurs des renseignements né-
cessaires ]iour traiter ces questions de la

manière dont je les envisage.
« Si les observations que j'ai encore à vous

communiquer ne touchent plus au sujet (jue

vous avez traité , elles ne laissent pas , je

pense, de vous intéresser, puisqu'elles éta-

blissent de nouveau* rapports entre les

sciences que nous cultivons. Les peuples
dont nous avons parlé jus(|u'iti sont répan-
dus sur une grande partie de l'Europe occi-
dentale, qui comprend plus de la moitié de
l'Italie, une portion de la Suisse, la France
et l'Angleterre.

« Ceux dont j'ai maintenant à vous entre-
tenir occupent la partie orientale de l'Eu-
ro{)e : ce sont les nations slaves et hongroi-
ses. Quoique je n'aie pas visité ces pays,
j'ai eu des occasions presque aussi favora-
i)les de reconnaître leurs types. Les troupes
de l'empereur, dans le royaume lombardo-
vénitien, sont presque entièrement com|)0-
sées de Silésiens, de Bohémiens, de Mora-
ves, de Polonais, de Hongrois. Pendant un
séjour de plusieurs semaines, je profitai de
l'occasion pour étudier ces peuples. M. le

baron de Swinburn, commandant de la place,

m'accueillit avec beaucoup de politesse et de
bienveillance, me donna l'autorisation for-

melle de visiter tous les quartiers, la li-

berté d'y faire à ce sujet les observations
que je jugerais à propos, de me faiie accom-
pagner par un peintre qui pourrait dessi-
ner les portraits des personnes que je dési-
gnerais. Cet ordre a été exécuté ponctuelle-
menl, et j'ai trouvé toutes les facilités que
je pouvais désirer. Je me suis d'abord atta-
ché à observer si chacun de ces peuples pré-
sentait une réunion de traits qui les distin-
guât entre eux. On avait la complaisance do
réunir un grand nombre d'individus du
môme pays et parlant la même langue. Je
pouvais ainsi les étudier à mon aise, recon-
naître l'ensemble de traits qui prédominait,
et comparer de la sorte ces diverses nations

;

mais je no leur trouvai pas une figure natio-
nale distinclive.

« Je ne tardai pas à m'apercevoir que beau-
coup d'individus se ressendjiaient, quoi-
qu'ils ne fussent [las du même pays, et je
reconnus bientôt le type commun à tous ces
j)euples. Il est évident que je ne saurais en-
tendre par laque toutes ces popjulations sont
jetées dans le même moule , mais qu'il y
a un ensemble de traits caractéristiques qui
se reproduit fréquemment dans toutes. Or,
remarquez cjue chez elles la langue slave est

plus ou moins répandue , modifiée seule-
ment par des dilférences qui ne constituent.,

pour ainsi dire, que des dialectes.

« Quoique je ne doutasse ]>as de cette si-

militude, reconnue par tous les savants c|ui.

se sont occupés de l'analogie des langues ,

je voulais m'assurer jusqu'à quel point elle,

avait lieu, en faisant parler ces étrangers
enlre eux, chacun dans sa langue, et j eus
la conviction, j ar mon interprète , qu'ils se
comprenaient mutuellement.

« Le contour de la tète, vue de face, re-

présente assez liien la figure d'un carré,

parce que la hauteur défiasse peu la largeur,
que le souuuet est sensiblement aplati, et

que la direction de la inAchoire est horizon-
tale. Le nez est moins long que la distance
de sa base au menton ; il est presque droil,

il partir de sa dépression à la racine, c'est-
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à-dire sans courbure décidée ; mais si elle

était appréciable, elle serait légèrement con-
cave, de manière que le bi>ut tendrait à se

relever ; la partie inférieure est un peu large,

à l'extrémité arrondie. Les yeux, un peu
enfoncés, sont parfaitement sur la mfime li-

gne, et, lorsqu'ils ont un caractère particu-

lier, ils sont plus petits que la proportion
de la lête ne semblerait l'indiquer; les sour-
cils, peu fournis, en sont très-rapprochés ,

surtout à Tangle interne; ils se dirigent de
là souvent oljliquement en dehors. La bou-
che, i[ui n'est pas saillante, et dont les lèvres
ne sont pas épaisses, est beaucoup plus près
du nez que du bout du menton. Un caractère
singulier qui s'ajoute aux précédents et qui
est très-général se fait remarquer dans
leur peu de barbe, excepté à la lèvre supé-
rieure.

« Tel est le type qui se reproduit plus ou
moins chez les Polonais, les Silésiens, les

Moraves, les Bohémiens et les Hongrois Sla-

ves. Il est aussi très-commun parmi les Rus-
ses. Quoique je n'en aie pas vu dans cette

occasion, j'en ai pu juger dans d'autres;
mais surtout je me fie au témoignage d'un
.seigneur russe, qui a reconnu dans les des-
sins que je lui ai montrés, d'après d'autres
peuples slaves, les portraits d une grande
partie des paysans russes. Il est sans doute
d'autres caractères de tête chez tous ces peu-
ples, et je l'ai bien reconnu par moi-même

;

mais il faudrait, pour les déterminerd'après
les vues que j'ai exposées et les considérer
dans les rapports qui nous intéressent, être

sur les lieux, et y consacrer beaucoup de
temps et de soins.

« J'ai cependant tiré parti de ces observa-
tions pour jeter quelque jour sur un point
obscur de l'histoire. L'Allemagne, encore de
nos jours, i)eut être divisée en deux parties
.sous le rapport des peuples qui l'habitent :

l'Allemagne occidentale occupée par les

Germains, la plus grande partie de l'Alle-

magne orientale par les Slaves mêlés de Ger-
mains. Aussitôt que l'histoire luit sur ce
pays, nous voyons la rivière de l'Elbe sépa-
rer les deux peuples. L'Autriche propre-
ment dite, dont tous les habitants ne par-
lent que l'allemand, se trouve d'une part au-
dessous de la Silésie , de la Moravie , de la

Bohême, d'autre part au-dessus de la Carin-
thie et de la Carniole. Elle est donc, pour
ainsi dire, enclavée dans des pays dont le

fond de la population est slave.

« De là il m'a paru jn-obable qu'elle avait
été anciennement occupée par des peuples
slaves, soit purs, soit mêlés à d'autres, avant
la conquête par les Allemands; car partout
ailleurs, dans cette partie orientale, on voit

que les Germains ont étendu leur dénomi-
nation sur des peuples étrangers. N'cst-il

donc pas présumable qne .les Germains, en
se mêlant aux Slaves , sur le territoire de
l'Autriche proprement dite, en auront effacé
la langue, comme ils ont fait disparaître
dans le nord celle des Borusses, avec cette
dilTérenee que les monuments de cette lan-
gue n'y ont pas ]iéri?

« J'étais curieux de savoir si ma conjecture
trouverait un ajipui dans l'examen des types
des Autrichiens. Il y en avait heureusement
qui formaient le corps des canonniers. Je
demandai à voir des natifs de Vienne et des
environs, provenani de famille allemande
de père en fils , anlaul (pi'nu pouvait le sa-
voir. On eut la couipiaisance de les réunir,
et je reconnus d'abord qu'il y avait parmi
eux deux types bien prononcés : l'un véri-
tablement slave et l'autre germain. La forme
de la tête sufFisait pour les distinguer. Quant
aux Autrichiens qui présentaient les carac-
tères slaves sans mélange, ils ressemblaient
parfaitement aux portraits que j'avais fait

dessiner d'après les Slaves des autres na-
tions.

« Parmi les peuples slaves, j'ai déjà rangé
une i)artie de la population de la Hongrie.
En tant que j'ai pu le constater, il m'a [laru

qu'une large bande de ce territoire, qui rè-
gne sur presque toute la circonférence et s'é-

tend plus ou moins dans l'intérieur, est oc-
cupée par des Slaves, c'est-à-dire par un
peuj)le qui a !e type que j'ai décrit, et qui
parle un dialecte "slave. Le centre est prin-
cipalement habité par une nation dont la

langue est tout à fait différente, qu'elle ap-
pelle Madgiar, et que nous désignons par le
nom Hongrois.

« Si cette distribution est exacte , il résul-
terait de là, sans consulter l'hisloire, qu'un
peuple étranger est venu s'établir ])armi des
Slaves. Nous savons qu'avant les irruptions
des barbares, il y avait dans cette contrée
des Daces, etc. ; mais qui étaient-ils? on l'i-

gnore; et pourquoi ne seraient-ils pas de
cette race qu'on trouve encore dans le pays,
et qui couvre la moitié de l'Europe? Je ne
le demande qu'en passant , sans discuter la

question, sans examen ultérieur.

« Mais quelle est cette nation ou cette réu-
nion dépeuples qui occupent principalement
le milieu de la Hongrie, qui s'appelle Mad-
giars et que nous nommons Hongrois?

« Quant à moi que cette question regarde
sons le rapport du type, je m'en suis parti-

culièrement occupé, et je suis arrivé sur ce
point à des résultats qui m'ont beaucoupin-
téressé. Je vous dirai d'abord (pi'une grande
partie de la population qui passe pour mad-
giare, où les descemlants des anciens Hon-
grois, est de race slave. J'ai fait mes obser-
vations sur ceux dont le hongrois était la

langue maternelle, et j'en ai trouvé beau-
coup qui , tout en paraissant Hongrois ou
Madgiars par la parole, étaient réellement
d'origine slave )iar les traits. Les anciens
Madgiars ne j^arlaient certainement pas le
slave, et je ferai voir qu'ils n'en avaient pas
les traits.

« Autre preuve en faveur de l'opinion

émise plus haut, que des peuples slaves pos-
sédaient anciennement le pays. Ces Slaves mê-
lés aux Hongrois en auront adopté la langue ;

une partie des Hongrois, par des croisements
disproportionnés suivant les principes que
nous avons exjiosés plus haut, aui-a perdu
.>on type. Ces Hongrois par leur ascendant
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politique ont perpétué leur langue ; ces

Slaves par la iirédoininance de leur nombre
ont perpétué leurs traits.

« J"ai longtemps cherché en vain parmi
ces troupes un ensemble de caractères pliy-

siques, différents de ceux que j'avais obser-

vés jusqu'ici, et qui pût se rapporter soit

aux anciens Hongrois, soit à quelque autre

peuple dont l'histoire nous apprend l'établis-

sement dans le pays. Je me ra[)pclai enfin

ce que j'avais vu ailleurs, et ce que j'avais

appris d'un savant Italien à Milan, qui avait

voyagé dans toute la Hongrie. Il avait vu,

dans le centre, des Hongrois de petite taille

et d'une figure particulière, qu'il regardait

comme les descendants des anciens conqué-
rants, soit Huns, soit Madgiars. A Venise,
lorsque je visitai les bagnes, on me montra
des Hongrois parmi lesquels il y en avait un
au-dessous de la taille moyenne dont l'aspect

me fit une vive impression. Je ne pus m'em-
Iiêcher de m'écrier : Voilà un Hun ! Vous
me pardonnerez cette exclamation précoce ;

vous verrez qu'elle n'était pas sans fonde-
ment. Ces souve'iirs me mirent sur la voie.

« Après avoir fait au château de Milan les

observations dont je vous ai rendu compte,
comme je n'y avais guère vu que des grena-
diers ou des soldats de cette stature, je de-
mandai s'il n'y avait pas quelques Hongrois
de petite taille. On m'en fit venir un, le seul

qu'il y eût; et je reconnus avec une vive

satisfaction qu'il avait le même caractère de
tête qui m'avait frappé à Venise, moins pro-

noncé à la vérité, mais tel qu'il n'y avait pas

à s'y méprendre. On m'indiqua alors la ca-

serne de Saint-François où je trouverais un
assez grand nombre de Hongrois de la taille

que je cherchais. Je m'y rendis aussitôt, et

l'on eut la bonté do les réunir. L'occasion

était favorable pour juger de la fréquence
du type. Mon attente ne fut pas déçue, et je

vis avec plaisir que le même caractère plus
ou moins pur ou altéré, régnait parmi eux.
J'en choisis un, des environs de Del)rezem

,

qui offrait les mêmes formes et proportions
que j'avais observées à 'N'enise. Pendant que
le peintre était en train, un sous-ollicier vint

demander le soldat L'ordre me parut ex-

traordinaire; et ayant réussi à la lin à m'en
faire expliquer le motif, je trouvai qu'il avait

une apparence de raison. On me reprochait

d'avoir choisi, pour donner une idée de la

figure des Hon-;rois, l'individu le plus laid

et celui qu'on regardait comme une espèce
de monstre. Il est vrai qu'il n'était pas beau;
mais il présentait un type pur et je ne pou-
vais le laisser échapper. Heureusement j'a-

vais les moyens de me justifier. J'envoyai
aux officiers ]ilusieurs portraits de beaux
Hongrois que j'avais fait dessiner au château
avec l'indication de leurs noms et du lieu de
leur naissance; j'ajoutai que j'avais choisi

celui-ci, parce que je reconnaissais en lui

un descendant d'un ancien peuple qui s'était

établi parmi eux. Cette raison 'plut et sem-
bla bonne; elle Tétait en etl'et, et j'obtins la

permission d'achever le portrait.

« Vous jugerez. Monsieur, par la descrip-
tion du type, s'il a un caractère prononcé et

s'il n'estpas de nature h laisser de fortC/î

traces, soit dans ses déviations naturelles,

soit dans les mélanges par croisement de
race.

« La tête est assez ronde, le front peu dé-
veloppé, bas et fuyant ; les yeux placés obli-

quement de manière que l'angle externe est

relevé ; le nez assez court et épaté, la bouche
saillante et les lèvres épaisses; le cou très-

fort, en sorte que le derrière de la tête paraît

aplati en formant presque une ligne droite

avec la nuque; la barbe faible et rare, et la

taille petite. Vous concevez maintenant que
l'exclamation qui m'échappa, quand je vis

une Ipareille figure pour la première fois à

Venise, était en partie justifiée par les sou-
venirs que la laideur de la personne et le

nom de la patrie devaient me rappeler.
« Cette raison sans doute ne suffit pas

pour établir l'identité de ce type avec celui

des Huns ; mais j'en ai de si fortes qu'elles

ne sauraient laisser le moindre doute. Le
liorlrait que je vous ai tracé est d'après na-
ture ; je n'ai puisé aucun trait dans les livres ;

je ne les avais pas même consultés à cette

époque. Comparons maintenant, avec cette

description, celles que les anciens nous ont
données dos Huns, et que M. Desmoulins a
pris la peine de réunir.

« A'oici le portrait d'Attila par Priscus.
Su taille était courte, sa poitrine large, sa
tête démesurément grande, ses yeux petits

avec la barbe rare, le nez e'paté,\e teint noir.

« Nous voyons dans Ammien-Marcelin un
trait de plus : les Huns vieillissent imberbes ;

tous ont les membres épais et robustes, le

cou gros. La description que Jornandès a
faite de ce peuple est presque complète. Les
Huns sont /a(d.«, noirs, /je^iVs; leurs //eftx sont
petits et de travers; leur nez écrase'; leur
visage sans barbe ressemble à une tourte
difibrme ("41).

« Voilà des descriptions détaillées et pré-
cises, qui toutes d'ailleurs s'accordent par-
faitement. Comparez-les maintenant avec
celle que j'ai donnée d'un des types actuel-

lement existants en Hongrie. Elles pourront
être substituées à la peinture des Huns par
les anciens historiens; et la manière dont ils

les représentent servirait à nous retracer, à

quelques nuances près, une race particulière

en Hongrie. Je n'ai pas parlé de leur teint

parce qu'il ne m'a point paru caractéristique,

et que les nuances de couleurs, souvent fu-

gaces, se perpétuent diliicilement comme je

l'ai indiqué plus haut (742J.

(7il) < Celte comparaison bizarre a évidemment
rappo.t au contour qui u'est pas régulièrement ar

-

rondi.)

(742) «Les Huns étaient d'un brun foncé ou d"nn

iaune enfanié, car c'est ainsi qu'il fr-ut entendre cf

qu'on dit de leur teint. Quant à la grosse tête d'At-

tila, ce trait pi-ut ètie individuel. Le Hongrois que
j'ai vu à Venise avait la tète un peu forte pour sa

taille, mais j'ignore si ce caractère est assez généi'al

paui- faire partie du type.

>
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. « Il est donc certain que les anciens Huns
avaient essentiellement le même type cjne

les Hongrois que j'ai décrits ; et à moins
qu'un autre peuple, ayant les mêmes carac-

tères physiques, ne soit venu sY'taÎjlir depuis
dans le jiays, il suit des faits précédents
qu'une partie de la population actuelle de la

Hongrie est dérivée des Huns.
« A l'établissement des Huns, qui eut lieu

au V' siècle, succéda celui des Madgiars
clans le i\' ; et pour juger si ces deux peu-
ples avaient les mômes caractères physiques,
il faut avoir recours aux principes (jue nous
avons établis dans la discussion générale au
commencement de cette lettre.

« Il faut donc savoir jusqu'à nuel point le

type Hun, que nous venons de décrire, règne
dans la population actuelle de la Hongrie qui
]iarle la langue madgiare. Mes oi»seiTations
j>eisonnelles prouvent qu'il y existe et m'ont
fait jirésumer qu'il y est trèf-répanùu, je ne
dis pas dans sa pureté, n;ais [dus ou moins
altéré; de manière cependant que les traces
en soient très-visibles dans les mélanges. Le
témoignage de deux naturalistes distingués
m'en donne l'assurance. En passant fiar

(jenève, je montrai ma collection de por-
traits à AI. Decandolle, qui s'intéresse beau-
coup à cette branche d'histoire naturelle, et

qui s'en est toujours occupé dans ses voya-
ges ; après avoir parcouru les dessins qui
représentaient les peuples slaves, aussitôt
qu'il eut jeté les yeux sur la figure du petit

Hongrois qui m'avait servi de type, il la re-

connut et m'apiirit qu'elle était commune
dans le pays. JI. Beudant, connue vous savez,
a fait un voyage minéralogique dans la Hon-
grie, et a porté son attention sur une foule
d'autres objets, parmi lesquels il n'a pas
négligé la considération des races ; il a aussi
reconnu le type que je lui ai montré comme
caractéristique des Hongrois propres ou Mad-
giars. Il ne me fit qu'une observation rela-

tivement à la courbure supérieure de la tète

qu'il trouvait trop surbaissée mais qui n'af-

fecte nullement les caractères essentiels.
« Ce type, soit pur, soit altéré, est donc

trop répantlu pour qu'on l'attribue unique-
ment aux Huns, d'après les principes que
nous avons posés précédemment. Car, ijucl-

que nombreux qu'ils aient été d'abord

,

connne ensuite ils ont inondé rEuro|ie, s'ils

on ont été le fléau, ils ont eux-mêmes beau-
coup soufl'ert; et la chute de leur empire en
Hongrie, peu après la mort d'.Vttila. n'a pas
manqué (le réduire encoi'e beaucoup leur
nondire. On les a môme dits exterminés à

cette époque; mais nous savons en général
il quoi nous en tenir sur ces exterminations.
Il faut donc que leur type ait été perpétué et

étendu par les Madgiars au ix' siècle.

« Continuons à puiser à la même source
jiour y chercher de nouveaux rapports i(ui

nous dévoilent leur origine.
« La vive impression que fit sur les na-

(713) « Pour avoir des raraclèros rommiins, Ions
rfs peuples, qui fornionl ainsi nne grande l'aniilli',

ii'iii seraiml pas moins sn^f-optiblçs d'ciie sous-

tions envaiiies la ligure des Huns ne jDrove-
nait pas uniquement de son étrange laideur,
mais aussi de ce qu'elle était tout à fait

éirangère à l'EurojJe, et même aux peuples
alors connus de l'Asie. Il n'est donc pas
éionnant que des traits aussi fortement pro-
noncés et distinctifs aient été dépeints par
les historiens du temps avec la même préci-
sion que l'auraient fait des naturalistes mo-
dernes. Vous avez été frappé de l'exacte res-
.-iCmblance du portrait qu'ils ont tracé de ces
peuples anciens avec la description fine je
vous ai donnée d'une partie de la population
actuelle de la Hongrie : mais la ressemblance
ne se borne pas là; elle s'étend à d'autres
nations très-éloignées et n'est pas moins
liarfaite.

« Vous l'aurez déjà reconnue, quoique
vous ne vous occupiez pas spécialement de
ces questions. Car cpii peut ignorer ce ca-

ractère de tête qui appartient à une grande
l)artie du genre humain et qu'on a désigné
]iar le nom de type mongol? L'identité est

évidente, et, pour être sentie, n'exige point
le tact d'un naturaliste. Je n'ai donc vas
besoin d'invoquer le grand nom de Pallas,

quia reconnu, dans la description des Huns
par les anciens, les caractères de la race
mongole ; ni de vous citer M. Desmoulins
qui, en faisant la même comparaison, a jugé
de même.

« La similitude établie, il faut en tirer

parti ; et voici d'après quels nouveaux faits

et quelles considérations nouvelles.
« Vous savez que le type mongol n'appar-

tient pas seulement à la nation de ce nom,
mais à une foule d'autres de l'orient de l'Asie.

Il y est tellement répandu, que, d'après tous"

les renseignements que j'ai pu me procurer,
il règne dans presque toute la moitié orien-.

taie de cette partie du monde. Si vous cou-
pez l'Asie par une ligne verticale qui passe
entre les deux péninsules indiennes à l'em-
bouchure du Gange, vous la partagerez en
deux parties presque égales; et ces deux
moitiés ne contrastent pas plus par leur po-
sition que par la configuration des peuples
((ui les habitent. La moitié orientale présente
presque jiartout une empreinte commune
dans la rondeur plus ou moins marquée
de la tête, dans le front jieu développé et

fuyant, le nez épaté, les pommettes saillantes,

la bouche un peu avancée, les lèvres assez
épaisses, le menton peu fourni de poil,
et la taille moyenne ou petite (7.V3).

'< L'autre moitié, dans sa grande généra-
lité, oll're un ensemble de traits qui leur
donne un air de famille avec les habitants de
l'Europe ; ce qui me dispense de les dé-
peindre.

« Dans cette division des contrées et des

peuples de l'Asie, je ne prétends pas que la

ligne imaginaire que nous avons tracée

sépare.complètement ces deux grandes fa-

milles du genre hiit^ain. En la dépassante

divisés en groupes d'slincls. Je n'ai pas besoin

d'ajouter que ce type ««.éial n'est pas le seul qu'on

observe dans l'Asie or>2Liale. >
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rOcciilent, nous trouvons de proche en pro-
clie quelques peuples absolument sembla-
bles à ceus qui habitent la moitié orientale ;

et nous en trouvons de pareils à mesure que
nous avançons jusqu'aux limites de l'Asie et

au delà. Mais leur nombre est si petit rela-

tivement à la masse de la population si dilK-
rente qui les entoure , ils ressemblent si

parfaitement aux habitants de l'est, ils for-

ment une chaîne si peu interrompue avec
cette vaste région, que dans notre esprit

nous les y rapportons comme à leur berceau.
Cette induction, tirée de l'histoire naturelle,

est complètement confirmée parles récits his-

toriques et la comparaison des langues, qui
font remonter à la même source tous les

peuples à la figure mongole répandus dans
l'Asie occidentale, et au delà dans les par-
ties limitriiphes de l'Europe. 11 y a donc
certitude que toutes ces irradiations dans
l'Asie occidentale et la Russie partent du
même foyer. Maintenant que dirons-nous en
faisant un pas de plus, et en voyant les

mêmes traits généraux chez une partie des
habitants de la Hongrie? Cette similitude,

d'après l'analogie des faits précédents , ne
suffit-elle pas pour leur attrilmerla même
origine, sans consulter ni leur langue, ni

leurs traditions, ni l'histoire ? Ce genre d'in-

duction ne peut aller au delà ; il ne saurait

nous faire découvrir ni la date de l'émigra-
tion de leurs ancêtres, ni les régions qu'ils

ont habitées ou parcourues, ni les vicissi-

tudes de leur sort avant leur établissement
dans la Hongrie. D'autres sciences pourront
seules nous l'apprendre.

« Le fond de leur langue, d'après les sa-

vants versés dans la linguistique, est finnois;

mais le caractère physique des véritables
Finnois n'est pas le môme : et quand il le

serait, n'aurions-nous pas toujours les mêmes
raisons pour les rapporter à la même ori-

gine éloignée ?

« Les comparaisons respectives des traits

et des idiomes donnent à la vérité des indi-
cations différentes, mais non pas contradic-
toires. Si la première nous apprend que les

ancêtres d'une partie de la population ac-
tuelle de la Hongrie sont primitivement
venus de l'Asie orientale, la seconde nous
démontre qu'ils ont eu des rapports intimes
avec les peuples finnois, dont ils ont adopté
la langue avant de se fixer en Hongrie.

« L'histoire répand-elle quelque lueur sur
cette origine et sur ces rapports subséquents?
Il n'en serait rien qu'il faudrait encore les

adopter; mais, vous le savez, elle s'est oc-
cupée de cette grande question ; et par ses
propres lumières elle découvre la même
origine et les mêmes communications. L'en-
trejjrise était difficile et hasardeuse. De Gui-
gnes traitant des peuples de l'Asie orientale,

nous montre les Hioung-nou dans leur siège
primitif, durant leurs progrès et leur déca-
dence, les suit dans leurs émigrations et

leurs rapports avec les peuples finnois et les

reconnaît dans les Huns qui viennent fondre

sur la Hongrie.
« Voilà donc l'histoire qui de son côté

nous indique les régions orientales de l'Asie

comme le berceau d'un [icuple qui s'est éta-

bli dans la Hongrie, et les Finnois comme
ayant eu des relations intimes avec ses an-
cêtres. Ainsi elle s'accorde d'une part avec
les données de la physiologie quant à leur

origine, et avec le résultat de la comparai-
son des langues quant à leurs relations avec
les Finnois.

« Si l'histoire, en s'app.uyant sur les do-
cuments qui lui sont projires, procédait tou-

jours avec certitude dans la recherche de
l'origine et de la filiation des jieuples, il

serait inutile d'avoir recours à d'autres

sciences pour l'éclairer. Mais elle ne saurait

toujours remonter si haut sans risquer sou-

vent de s'égarer ; et si des preuves nouvelles,

puisées à des sources étrangères, ne venaient
pas fortilier ses conclusions, elles demeure-
raient souvent douteuses. Les recherches
de De Guignes relatives aux Huns sont de
cette nature. D'abord, elles avaient été adop-
tées avec confiance ; puis, à mesure que la

critique historique s'est perfectionnée, elles

ont paru incertaines. M. Abel Rémusat, dont
l'autorité est du plus grand jioids, s'exprime
ainsi à l'égard de l'opinion de De Guignes :

« On peut assurément la soutenir; mais elle

est sujette à d'assez grandes difficultés, et

la matière demande de nouveaux éclaircisse-

ments (7W).

« C'est précisément ce qui donne de l'in-

térêt à nos recherches. Si ,de Guignes, par-
tant de la Tartarie orientale, croit toujours

reconnaître un môme peuple dans ses cour-
ses lointaines et ses communications avec
les Finnois, et le suit jusque dans la Hon-
grie ; d'autre part en observant une partie

de la population actuelle de la Hongrie, qui
parle une langue finnoise, je reconnais,

d'après les caractères distinctifs et pronon-
cés île la race, que leurs ancêtres étaient

originaires de l'Asie orientale.

« Mais je vais plus loin : je trouve que
ce type est trop répandu pour l'attribuer

uniquement aux descendants des Huns, et

qu'il devait leur être commun avec les an-
ciens Ma'Jgiars, peuple qui parle une langue
finnoise et s'est fixé en Hongrie quatre siè-

cles plus tard. J'établis ainsi une filiation

entre les Huns et les Madgiars.

« Or, suivant les traditions des Madgiars,
leur chef Arpad, qui les conduisit en Hon-
grie, descendait d'Attila. Ainsi la tradition

se trouve confirmée par des considérations

tirées des caractères physiques. Ajoutons

que les époques où ces deux princes ont

vécu sont si rapprochées que la tradition

considérée en elle-même ne peut guère man-
quer d'être vraie.

« Quant au type finnois proprement dit,

il est probable qu'il existe aussi dans la

même jjopulation; mais ce type n'a pas cn-

(7ii) Reclifrc':ci sur tes langiirx Inrlnre^, f. I", p. "iôS, noie 5.
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core élu Ijicn dépeint et je n'ai pas eu l'oc-

casion de le reconnaître.
« La eoniparaison des jangues, pour par-

venir à leur classitication, a donné nais-

sance dans ces derniers temps, à une science

que les Allemands ont fondée et qu'ils ont
nommée linguistique. Vous en connaissez
l'importance pour la solution d'une foule

de qnestions historiques, et vous vous en
êtes servi avec avantage. Le physiologiste
doit s'y intéresser aussi, parce qu'elle lui

présente de grands j)roblènies à méditer et

qu'elle lui sert de guide dans la recher-
che delà fdiation des peuples; et, quoi-
que la filiation des langues ne coïncide pas
toujours avec la similitude des races, elles

s'accordent souvent et dans une grande
étendue.

« Dans la comparaison des langues on
considère presqu'exclusivement le matériel
des mots, dont'"la réunion forme le vocabu-
laire ; la manière de les enqiloyer, objet de
la grammaire; et le génie des langues, ex-
pression qui indique des ra|)ports trop va-
gues et trop peu approfondis pour que j'en-
treprenne de les détinir.

« La prononciation n'a jias été entière-

ment négligée, mais on no s'en est pas assez

occupé. Comme elle est à (|uelques égards
du domaine de la physiologie, elle pouvait
me fournir des considérations liées à mon
sujet. Aussi ne l'ai-je pas perdue de vue
dans l'étude des peui)les; et j'ai été conduit
jiar là à des remarques qui ne sont peut-
être pas sans iiUérôt.

« Partons de ce qui est bien connu. Un
homme fait peut parvenir à parler correcte-

ment une langue étrangère; mais il ne réus-
sira pas de même à la prononcer. 11 n'em-
ploiera que les mots du pays ; il se confor-
mera à la grammaire, et qui plus est à l'u-

sage ; enfin son style sera pur; mais il ne
reproduira pas la pureté des sons. Indigène
par la phrase, il paraîtra étranger par l'ac-

cent. Tout en se servant des mots et de la

tournure d'une autre langue, il conservera
quelque chose de l'intonation de la sienne,
soit en élevant la voix sur une syllabe
[)lut(jt que sur une autre, soit en substi-

tuant à des sons dont il n'a pas l'habitude

ou difliciles à imiter, ceux qui lui sont
familiers. Ainsi, voulilt-il renoncer à sa

langue maternelle, ne la parler jamais et

môme l'oublier, il en conserverait presque
toujours des traces inelTaçables dans les in-

flexions de sa voix; et ce caractère indélé-

bile servirait à trahir son origine s'il voulait

la cacher, en sorte que de tous les moyens
de reconnaître un étiangcr, c'est le plus

universel et le plus sûr. A ne considérer
qu'un homme en particulier, nous voyons
que quelque chose de l'accent et de la pro-
nonciation survit aux mots et aux locutions
de sa langue. En sera-t-il de même d'une
nation? à plus forte raison. L'individu peut
multiplier h l'infini ses rapports avec ceux
dont il veut a|ipreiulre l'idiome et se former
h l'imitatiou'des sons; mais non ]ias tout un
p.'npie.

« Des étrangers, ordinairement en petit

nombre, lui imposent une langue nouvelle,
et les communications directes sont trop ra-

res pour qu'il l'apiircnnc et la transmette
entière et [)arfaite. Elle est mutilée dans les

mots, dans les liaisons, dans la pronon-
ciation. Sous ce dernier rapport, le peu-
ple fait, eu adoptant une langue étrangère
et vivante, k peu près ce que nous faisons
en parlant ou en lisant une langue morte;
chacun la prononce à sa manière, et nous
sommes alors par la voix aussi complète-
ment Anglais, français. Allemands, Italiens

ou Espagnols, que si nous parlions notre
langue luaternelle.

« Le peuple qui aura changé de langue
transmettra donc en partie à ses descen-
dants son accent et sa prononciation primi-
tive; et, quoique tout s'altère à la longue ,

nous ne voyons pas de raison pour qu'il

n'en subsiste pas de traces évidentes dans
le nouvel idiome, pendant des siècles. Ces
traces ne sont pas les mêmes partout chez
le môme peuple; mais, partout où il en
subsiste, elles servent à nous indiquer la

même origine.

« Je dois au célèbre Mezzofantc, que j'ai

eu l'occasion de voir à Bologne, un exem-
ple de ce que j'avance ; et je me plais à le

rappeler ici à plus d'un titre. Vous y verrez
d'ailleurs une singulière confirmation de
ce que j'ai déduit de sources bien dill'érenles

touchant les Bretons d'Angleterre.
" S'il est quelque caractère qui distingue

l'anglais des autres langues modernes de
l'Europe, c'est l'extrême irrégularité de sa

prononciation. Ailleurs, quand on peut pro-
noncer les sons fondamentaux, on parvient
à l'aide de cjuelqifcs règles à tout prononcer
assez correctement, même sans y rien com-
prendre. En anglais on ne sait prononcer-
que quand on sait la langue.

<t Mézzofante, en me parlant du gallois,

y rapporta l'origine de ce caractère parti-

culier de la langue anglaise. Je n'avais pas

besoin de lui demander par quelle filière :

je savais comme lui que les Anglais ne l'a-

vaient pu emprunter aux Gallois, et que
les Bretons, avant l'invasion des Saxons,
parlaient la môme langue. Ainsi il m'a
donné de lui-môme, et sans que je la cher-
chasse, une nouvelle preuve tout à fait indé-

pendante des raisons qui m'avaient déjà

persuadé , que les Bretons n'avaient pas
cessé d'exister en Angleterre malgré la con-

quête des Saxons.
« On les avait crus éteints depuis tant de

siècles, et il reconnaît leurs descendants,

pour ainsi dire, au son de la voix; je les ai

reconnus à leurs traits; oue manquerait-il

à leur idendité?
'< 11 est à regretter que cet homme, qui

surpasse tous les autres par sa prodigieuse

connaissance des langues, se borne à mon-
trer son savoir, et cache sa science. Ce n'est

pas à son étonnante mémoire et à une apti-

tude, pour ainsi dire, innée, pour retenir

les mots et leur combinaison, qu'il doit la

facilité avec laquelle il se rend maître de
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tous ces idiomes; mais à un esprit émi-
nemment analytique, qui pénètre prom[)te-

inent leur génie, et se les ap|iroprie. Je tiens

fie lui qu'il les apprend on étudiant l'esprit

jilus que la lettre. Que savons-nous du gé-

nie des langues? Presque rien. Mais s'il

communiquait au monde le fruit de ses

observations, on verrait naître une science

nouvelle.
« Nous voyons d'après celte autorité

respectable quelle influence peut exercer

sur la prononciation actuelle une langue

an<-'ienn-emont éteinte; et (}ue ces modula-
tions, qui semblent si périssables et si fu-

gaces, ont une durée et une fixité que n'ont

pas toujours les monuments les plus solides.

« Les observations que j'ai eu occasion

de faire sur les dialectes de l'Italie, vous
fourniront un autre axemple.

« Le génois ("VS), le piemontais, le mila-
nais, le brescian sont des dialectes parlés

dans le nord de l'ilalie sur les lieux mémo
occupés jadis jiar les Gaulois; mais ces

idiomes, qnelipies ditférences qu'il y ait

entre eux, ont des caractères communs qui

les font contraster surtout avec les dialectes

du midi. N'attiiiuierons-nous pas d'abord

ce qu'ils ont ainsi de commun et de carac-

téristi(|ue à ce qui leur est resté de leur

langue primitive? Sans remonter à cette

source, nous pouvons nous eu assurer par
une voie plus facile.

'< Les (iaulois établis des deux côtés des
Aljjes, en renonçant à leur langue pour
adopter le latin, ont dû le modifier plus ou
moins de la même manière, d'après les

mêmes dispositions naturelles ou acquises,

conformément au principe que nous avons
établi.

« Nous allons les comparer de part et

d'autre, d'aiiord sous le rapport de l'accent,

caractère tellement im[)ortant poiir celui

qui sait l'apjirécier (|u'on dénature singu-
lièrement une langue quand on en change
l'accentuation.

« Les Français, du iiioins les Parisiens,

prétendent ([u'ils n'ont pas d'accent, c'est-

c^-dirc qu'ils n'élèvent pas le t(jn de la voix

plutôt sur une syllabe que sur une autre;
( ar nous n'em|)loyons pas ici ce terme dans
le sens vague, qu'on lui donne trop souvcn!,
de prononciation ; mais ils ont un véritable

accent, seulement il est de iion ton île ne le

pas faire trop sentir. 11 est en général placé

sur la dernière syllabe, les gens du peuple
élèvent alors le ton d'une manière très-

marquée, et surtout les habitants de la

campagne dans presque toute la France.
Les vrais Italiens, au contraire, rejcllenl

l'aciM'nt sur la pénultième; et la voyelle
représente ainsi les désinences variables du
latin. Les Français, terminant leurs mots
l;i oiî ils placent l'accent, les ont plus

raccourcis; cl telle est la tendance de la

langue, mèuK! dans les [)aroles où une syl-

labe finale suit l'accent; car elle est [.lutôt

figurée que i)rononcée, et c'est ajuste litri;

qu'on l'a appe!*''e muette,
« Si les Gaulois transalpins ont donné ce

caractère à leur dialecte latin', il en est de
même de leurs compatriotes cisal|nns qui
l'ont porté peut-être plus loin. La manière
dont ils abrègent les mots latins, en mettant
l'accent sur la dernière sylla'je, fai.'aitnion

désespoir en entrant en Italie par le Pié-
mont. Les mots qui d'ailleurs m'étaient
très -familiers y sont tellement tronqués
cju'ils dis])araissent ;ansme laisser le temps
(le les reconnaître.

« Comme l'accent est de toutes les modi-
fications d'une langue celle qu'en généra! on
remar(jue le moins malgré son imporiance,
nous passerons à d'autres (jui présentent
des rapports |)lus manifestes pour tout le

monde. 11 y a plusieurs sons dans le fran-
çais qui le distinguent spéciale.ment du vé-

ritable italien. De ce nombre est Vu français.

\ous savez la dilTiculté que les Italiens du
midi ont à le prononcer; c'est qu'il n'existe

pas dans leur langue. 11 pourrait servir à les

faire reconnaître comme jadis le skibolelh

des Juifs pour distinguer les étrangers. Eh
bien 1 cette prononciation de la Gaule tran-

salpine se reproduit dans la Gaule cisalpine,

depuis les Alpes occidentales jusqu'au Min-
cio, dans les dialectes génois, piémontais,
milanais, brescian, etc. H y a plus; ils ont
aussi le son français eu représenté par les

moines lettres, sou plus difficile encore pour
un Italien que Vu. 11 est très-commun dans
ces idiomes; et il arrive souvent que les mots
où il se trouve sont d'ailleurs modifiés de
la même manière, comme feu, peu, nerf, etc.

Certes, si l'on ne pensait ])as à l'origine de
ces peujiles, on pourrait tlire qu'ils ont em-
prunté les mois et les sons. Mais pourquoi
les emprunter s'ils étaient aussi gaulois?
En adoptant le latin, les Gaulois en dcçJi

et au delà des Alpes l'ont modifié d'après

des dispositions communes, ou, si l'on veut,

d'après les mêmes principes.

« Une autre particularité de la prononcia-
tion française, au moins à l'égard de l'ita-

lien , se trouve dans la variété et la fré-

(jucnce des sons ([u'on a aiipelési-oî/e^/cs na-
sales. Les Italiens qui habitent au-dessous
des Apennins n'en ont pas. Elles abondent,
en français ; et par analogie nous j ouvons
nous attendre à les retrouver dans les dia-

lectes de la Gaule cisalpine; elles y sont en
effet très-communes.

« Les faits que je viens de rapporter ne
sont pas les seuls que j'aie recueillis; mais,
comme ils suffisent pour établir la vérité

générale, je n'ai pas besoin de citer les

autres.

« Je ne puis quitter l'Italie sans vous par-
ler d'une peujilade dont on piétend que les

ancêtres ont joué un grand rôle dans l'his-

tiiii'c, et ((ui vous- intéressent particulière-
ment. Dans les montagnes du Viccntin et du
Véronais se trouve une population étran-

'(74.i) « Ciiiniiie, suivant vous, les Gaulois étaient mùlés aux Lij;urt's, je raiiyo ici Iluis dcsioudaiils

les Génois. »
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},ère. On la regarde comme un reste des
Cimbres vaincus par Marius ; on l'appelle

même de ce nom, ou de celui d'habitants

des sept ou des treize communes, suivant la

province où elles sont situées. Sous tous les

rapports, je devais être curieux de les con-
naître; je me proposai de les visiter, si je le

pouvais, ou du moins de me procurer à

leur égard tous les renseignements les plus

exacts. On dit qu'un jirince de Danemark
les a été voir et qu'il les a reconnus pour
ses compatriotes. Si réellement ils parlent

un dialecte danois et qu'ils soient les des-

cendants des Cimbres de Marins, leur afli-

nité avec les Gaulois que vous appelez Kini-

ris ne pourrait guère subsister, à moins de
supposer que déjà du temps de Marins ils

avaient changé de langue; et cette supposi-
tion, je pense, ne vous conviendrait pas.

Avant d'approcher des cantons qu'ils habi-
tent, je m'étais déjà convaincu qu'ils ne
jjouvaient, môme dans cette hypothèse, pro-
venir de la Chcrsonèse cimbrique. A Bo-
logne, Mezzofante m'avait fait voir un échan-
tillon de leur langue, l'Oraison dominicale :

cet idiome, loin d'être danois, est de l'alle-

mand tellement facile et intelligible, qu'il

n'y avait pas un mot que je ne comprisse
de suite. Lorsque j'arrivai à Vicence et en-

suite à Vérone, la saison n'était nullement
favorable à un voyage dans les montagnes.
Les glaces, les neiges et les mauvais che-
mins me l'interdisaient. Le jeune comte
Orti, de Vérone, eut la bonté d'y suppléer en
partie, en me faisant chercher' dans la ville

quelques-uns de ces montagnards qui y
.viennent fréquemment. J'eus donc la satis-

faction de les voir et de les entendre parler,

mais, si je ne pouvais me permettre de tirer

aucune conclusion des traits de leur figure

à cause du petit nombre d'individus, je pou-
vais au moins juger de la nature de leur

langue.'^

« Je parlais à l'un d'eux en allemand; il

me répondait dans sa langue, et nous nous
comprenions jiarfaitement. Je m'assurai
ainsi que leur itiiome est de l'allemand, et

qu'il n'appartient nullemenl aux dialectes

Scandinaves.
« Il sufBsait donc des considérations ti-

rées de la comparaison d"s langues pour me
convaincre que ces mont.igiiards n'étaient

pas un reste des Cimbres de .Mnrius. J'igno-

rais alors les richesses historiques que le

comte (iiovanelli venait de publier sur ces

prétendus Cimbres. Le comte Orti eut la

bonté de me les communiquer, et le docteur
Labus dans la suite m'en procura un exem-
plaire. Le comte Giovanclli, conduit parues
raisons semblables à celles queje viens d'expo-

ser, et pard'autres cjue je supprime, chercha
dans les auteurs qui ont écrit à l'époque de
la décadence ou delà chute de l'empire Ro-
main, les traces d'un peuple allemand qui

se serait établi dans ces régions avant l'in-

vasion des. Lombards.
« 11 y trouva des documents authentiques

et précis qui font connaître l'événement, et

en constatent l'époque, les circonstances et

la cause. Ennodius, dans son panégyrique
de Théodoric, roi des Ostrogoths, enltalie,
lui'adresse ces paroles (746) : « Tu as reçu
« les Allemands dans les confins de l'Italie,

<i et tu les y a fixés sans porter préjudice
« aux Romains, propriétaires du sol. Ainsi ce
» peuple s'est trouvé avoir un roi, à la place
« de celui qu il avait mérité de perdre. Il

« est devenu le gardien de l'empire latin,

•< dont il avait tant de fois envahi les fron-
« tières; il a été heureux d'avoir fui sa pa-
" trie, puisqu'il en a trouvé une plus riche
« et plus fertile. »

n Une lettre de Théodoric, roi d'Italie,

écrite par Cassiodcre, et adressée à Clovis,
roi des Franks, explique la cause et les cir-

constances de ces événements ("i") : « Votre
« main victorieuse a soumis les peuples
<i allemands abattus par des causes puissan-
« tes, etc.; mais cessez de poursuivre ces
n restes malheureux, car ils méritent leur
« grâce, puisqu'ils ont cherché un asile

« sous la protection de vos parents. Soyez
11 clément pour ceux qui, dans leur frayeur,
<i se sont cachés dans nos confins, etc. Qu'il
« vous suflise que leur roi soit tombé, et
« avec lui l'orgueil de son peuple. ><

« D'après ces renseignements formels

,

vous voyez que ces prétendus Cimbres sont
des Germains du midi appartenant à la con-
fédération des Allemands, dont le nom fut

ensuite étendu à tous les peuples de la Ger-
manie. Ainsi disparaît une torte objection
(]u'on ))ourrait élever contre la parenté que
vous avez reconnue entre les Cimbres et les

Kiiuris.

r « D'ailleurs, mes observations sur les ca-
ractères physiques des peuples n'ont aucun
rapi)ort avec cette partie tle votre Histoire,
et en sont entièrement indépendantes.

(I En établissant que les types étaient trans-
missibles , en faisant voir que les peuples
que j'ai eu occasion d'étudier en avaient
de caractéristiques, en remontant ainsi à
leur origine dan^s les temps historiques, et
en comparant les résultats de ces recherches
avec les données de l'histoire, j'ai remfjliles
engagements que j'avais pris en comipen-
çant celte lettre, ainsi que les indications du
lilre. J'ai posé les principes; j'en ai fait l'ap-

plication à des peuples qui occupent la plus
grande partie de l'Euiopc; je n'ai rien né-
gligé pour m'assurer de la vérité; je n'ai

Iranclié ni dogmatisé sur rien; j'y ai mis
toute la réserve que devaient m'inspirer et

la nouveauté et la difiiculté du sujet. Aussi
j'ose espérer que vous partagerez ma convic-
tion, et que vous ne serez pas le seul qui y
prenne linéique intérêt. J'auiais pu m'élen-

(746) Quitiquoil a le Allciiinnuiœ gcneriililas iutra noslroriim poptitatiune grassuln. Cui feliciler ces-

Jtiiliœ leniiiuus sine delriinenlo liomuiiœ possession}; sil fuyisse ptilriiini suam, nain sic atlepla est soli

incinsa est, cui cienil liuhere regem, poslguam meruit iioslii npidcntiam.

verdidiise. Faclu csl Liiliulis ciislos iiujvrii, semper (7i7) Cassiodoiu, Vur., i, 11-41.
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(Irc davantage en multipliaiit les j)reuTes;

mais révitleiice n'y gagne pas toujours ; sur-

tout je devais ménager le temps de mes
lecteurs. Une si grande variété crobjets at-

lir-e et partage leur attention, il faut être

(•0urt si l'on veut ôtre lu. C'est pourquoi
j'ai cherché les raisons les plus fortes en
ayant soin que la concision ne nuisît pas à

là clarté. Si donc j'ai traité une foule de
questions dans un court esjiace, vous ne me
reprocherez pas de les avoir touchées légè-

rement.
« Quant aux applications possibles, elles

sont trop nombreuses pour qu un seul homme
puisse y sulRre dans lélat actuel de nos con-
naissances. Je me suis borné à celles dont je

pouvais répondre. Les matériaux manquent
même pour compléter l'esquisse des peu-
ples de l'Europe. Que de problèmes intéres-
sants à résoudre dans l'étude des peuples
germaniques qui s'étendent depuis les Alpes
jusque dans la Scandinavie, et auxquels nous
tievons tant d'éléments de la civilisatioii

moderne. Quel intérêt doit inspirer une con-
naissance plus exacte des peuples que l'on

commence à nommer Ibères, du nom de
leurs ancêtres, et qui sont répandus dans le

raidi de la France et dans la péninsule I

Déjà l'examen critique des lan,L;ues, et les

recherches historiques fournissent" des do-
cuments précieux ; mais la détermination
des divers types qui caractérisent chacune
de ces familles européennes n'a pas encore
été tentée. Ici, comme chez d'autres peu-
ples, il n'y a pas un type unique, mais plu-
sieurs. J'en ai assez vu pour pouvoir l'aflir-

mer avec certitude, mais pas assez pour re-
connaître les principaux groupes et les

considérer dans leurs rapports avec l'his-

toire. Le type des Basques mêmes n'est pas
décrit; ce peuple dont un savant d'un nom
illustre a fait connaître la haute antiquité et

la prédominancedansl'anciennelbérie (748);
que vous avez fait paraître dans l'histoire,

et sur lequel les travaux de M. Fauriel ré-
pandront un nouvel éclat.

« On peut espérer de voir bientôt remplir
ces lacunes; car ces peuples soni peu éloi-
gnés, et touchent pres(jue de toutes parts à
la France. Encore faut-il les visiter, les étu-
dier avec soin, ne pas se contenter d'une vue
superficielle.

« Nous connaissons mieux nos antipodes
que nos vuisins ; les jjeunles sauvages que
les peuples les plus anciennement policés;
ceux qui n'ont aucun docujuent historique
que les nations qui ont répandu sur elles-

(748) Recherches sur les anciens hahilunts de l'Es-

payne, nu moyen de la langue basque, par G. iie IIlm-

BOLDT ; Berlin, 18-21.

(719) < iM. Lesson, qui a fail partie de Texpédilion
de Duperrey, vient de publier le résultat de ses ob-
servations sur les habitants des îles de l'océan Pa-
cifique et d'une partie de la côte occidentale de
l'Amérique. Je puis vous le citer comme un exem-
ple de l'esprit dans lequel des sujets de cette nature
doivent être traités. Distinction de races chez des
peuples qui occupent le même sol, comparaison de

lafigups, de carautéics, de mœurs, d'usages, d'in-

mémes cl sur les autres les lumières do
l'histoire.

« Les savants qui ont fait partie des der-
niers voya^^es de découvertes ont donné une
attention particulière à ce genre d'observa-
tions ; et grâce à leurs travaux les habitants
des îles nombreuses de la mer Pacifique
sont maintenant mieux connus que ceux
de presque toutes les autres parties du
monde (7/i-9). Mais il est sans doute autant
de l'intérêt des sciences d'acquérir des no-
tions plus exactes sur les contrées et les na-
tions célèbres de l'ancien continent, que de
parcourir les mers, d'explorer les îles, et

d'étudier les peuplailes du nouveau monde.
« Deux expéditions de savants sont parties

I)Our l'Eyypte et la (irèce.

« Si mes souvenirs sont fidèles, le tom-
beau du roi d'Egypte, dont je vous ai déjà
jiarlé, ofl're la preuve de deux types très-
distincts chez les anciens Egyptiens; celui
qui est à remarquer dans les personnages
du peuple et celui que l'on voit aux
fleures ties grands. On assure que ce der-
nier, le seul dont on se .soit occupé,
existe parmi les Kophtes. L'autre sans doute
s'y trouve aussi ; mais je soumettrai la ques-
tion aux savants qui peuvent l'examiner
sur les lieux. La comparaison de ces tvpes
avec ceux qui se trouvent dans l'Egypte,
soit parmi lesKo[ihtes, soit parmi les -Fel-
lahs , dans ia Nubie , dans l'Abyssinie et
peut-être dans l'Arabie dont la population
ne me paraît pas non plus formée sur un
modèle unique, pourra conduire à la solu-
tion de hautes questions.

« L'autre expédition, destinée à la Morée,
n'aura peut-être pas un espace sutTisant pour
distinguer avec certitude dans la population
actuelle les descendants des Pélasges et des
Hellènes. Il n'est pas présumable que les
premiers aient été exterminés ou expulsés
de toutes les parties de la Grèce. Déjà Malte-
brun, soit par ses propres lumières, soit par
celles qu'il a empruntées , a cru en recon-
naître les traces dans les langues qu'on y
parle encore.

« Peut-être que dans cette occasion ou
dans les relations plus étendues qui auront
lieu après le retour de la paix, l'étude ap-
profondie des types, éclairée par une saine
critique, rétablira jjarmi les (irecs modernes
l'ancîenne distinction des Pélasges etdes Hel-
lènes, comme nous avons rétabli celle des
Galles et des Kimris chez les peuples gau-
lois d'aujourd'hui.

«Enatlendant jepuis vousfournir des ren-

duslrie, de conr:aissap.ccs
; tout y est traité avec

discrétion et discernement, et l'on y trouve des in-
dications de rapports avec les peuples du continent
de l'Asie, qui cemblent devoir conduire un jour,
lorsqu'elles seront plus multipliées cl plus précises
à des résultats importants qui suppléeront au silence
de l'histoire.

I M. Denis s'est livré à des recherches très-éten-
dues et très-curieuses sur la poésie des peuples sau -

vages
,
qui fourniront des matériaux intéressants

pour l'histoire naturelle de l'homme. >
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seigneiuents nouveaux sur la pupulatioii dt;

la Morée, qui vieniiL'iit conliniicr les vues
générales ijue j'ai exposées.

« On parle du caractère de la lôte grecque
sans en avoir des idées bien précises, ou du
moins sans les déterminer nettement. Ce-
pendant cette précision est indispensable,
comme vous allez le voir. Si les monuments
des arts de la ("îrèce n'en otlVaient qu'un
seul, il ne faudi-ail pas d'autre désignation,

mais ils présentent des dilférences remar-
quables.

« La plupart îles divinités et des person-
nages des temjjs héroïques sont formés sur
le même modèle, qui constitue ce qu'on
appelle le beau idéal. Les formes et les

proportions de la tète et des traits sont tel-

lement régulières qu'on pourrait les décrire
• avec une exactitude mathématique. Il sulli-

rait du contour en ovale [jarfait, du front
et du nez si droits, sans dépression sensible
entre les deux, pour distinguer le type.

L'harmonie est telle i[ue la présence de ces
traits suppose les autres. Mais tel n'est pas
le caractère des personnages des temps his-

toriques. Philosophes, orateurs, guerriers,

poètes, presque tous en diffèrent et forment
un groupe à part. On ne saurait le confondre
avec le premier. Je n'enlre|rcndrai jias de
le décrire ici. 11 sullit île l'indiquer pour
qu'on reconnaisse de suite combien il s'en

éloigne. Il se rapproche au contraire beau-
coup du genre de figure qu'on rencontre
dans d'autres contrées del'Euroiie, tandis

que le premier ne s'y voit presque jamais.
« A ne consulter que les monuments de

la Grèce, à cause du contraste que j'ai si-

gnalé, on serait d'abord tenté de regarder
le type des personnages fabuleux ou héroï-
((ues comme idéal. Mais l'imagination en-
fante plus facilement des monstres que des
modèles de beauté; et ce principe seul suf-
lirait pour nous convaincre qu'il a existé

dans la Grèce et les pays où sa population
s'est réiiandue, s'il n'y" existe ])as encore.
Cependant on pourrait croire qu'il y a tou-
jours été très-rare, et qu'il doit l'être bien
plus aujourd'hui, s'il a pu se conserver.

« M. de Stackelberg et M. de Brondsled
ont voyagé dans la Morée, et m'ont fait part
d'observations qui m'ont insj)iré le plus
vif intéièt. Ils mont assuré que le type des
liorsonnages héroïques s'y trouve dans toute

sa pureté, et avec celte fréquence qui donne
à une ]iarlie de la population un caractèr'e

distinctif. '

'< Des^'alaquessesont établis surles mon-
tagnes de l'Arcadie, et leur langue, môlée
de grec moderne , est en usage dans une
partie de la population. Les bergers de ces

montagnes sont même désignés par le nom
de ce peujde, en sorte qu'on a pu croire, et

l'on croit en effet, qu'ils ne descendent pas
des anciens Arcadieiis, mais des Valaques.

(750) « Sir W. Cipll, qii(^ j'ai en le plaisir de voir

à Uoiiie, m'a riiiiiitrf les dosins qu'il a fails'de ces
murs, véritables murs eyehipéeiis.

« M Stackelbcry va faire parailre un ouviage sur

A'ous pensez bien cpicjc ne pouvais admet-
tre cette opinion sans examen. M. tle Stac-
kelberg a reconnu qu'on trouvait iiarmi eux
beaucoup de figures semblables à celles des
véritables Grecs; et M. de Brôndsted m'a
assuré qu'il avait vu les belles formes du
type grec pour le moins aussi souvent
chez les bergers d'Arcadie que chez les Mai-
notes, qui représentent les anciens Lacédé-
moniens.

« Il s'est donc perpétué, ce type, malgré
tant de circonstances défavorables, dans un
petit espace si souvent dévasté par le fer,

le feu, la famine et la peste, dans une po-
pulation qui n'a jamais été nombreuse , et

qui a été longtemps soumise à des maîtres
impitoyables, dont elle a tant de fois excité
et subi" l'horrible vengeance.

« -Mais les vrais descendants des Grecs
sont bien plus nomljreux encore qu'il ne
paraîtrait tl'après cet exposé.

« Nous avons vu qu'il existait dans l'an-

cienne Grèce un autre type qui présentait
la plui)art des grands hommes des temps
historiques. Celui-ci, n'en doutez pas, et

j'en atteste ces mêmes monuments , était

le plus répandu; il lest encore aujourd'hui.
Ce que j'ai vu des Grecs me le persuade ;

ce que j'ai entendu dire le confirme. Mais
ce témoignage est pour ainsi dire superflu.
D'après ce qui précède, c'est une nécessité.

« Nul peuple n'a conservé avec plus de
fidélité la langue de ses aïeux. Nul peuple
n'a conservé plus d'usages , plus de cou-
tumes, plus de souvenirs des temps anti-
ques. Au milieu d'eux les murs d'Argos, de
Slycène et de Tyrinlhe, qui déjà du lem[)s
il'Hômèrc étaient d'une haute antiquité, sont
encore del)Out ; des rapsodes parcourent
encore le pays, et chantent avec le même
accent et les mômes paroles, les événements
mémorables ; eux-mêmes sont l'image de-

ceux que ces souvenirs rappellent avec
tant de force, et la ressemblance des traits

est rehaussée par la similitude des vête-

ments (730). S'ils ne représentent pas sous
le rapjiort de la civilisation leurs ancêtres
des beaux siècles de la Grèce, ils repré-
sentent ceux qui les ont amenés. La même
nature, si elle est également favorisée par
les circonstances, sera susce|)tible des mê-
mes développements. Si les générations des
temps barbares, instruites par les Phéni-
ciens et les Egyptiens, ont perfectionné les

arts et les sciences avec une rapidité sans
excmjjle chez les autres nations, pourquoi
leurs descendants, environnés de toutes les

lumières de l'Europe , ne parviendraient-
ils pas à s'éclairer plus rapidement encore.

;( Après avoir indiqué deux types comme
ayant existé et comme existant encore dans
la Grèce, ne croyez pas que je me liAle de
les rapporter aux deux races historiques de
ce pays. Ce n'est pas avec cette précipitation

les costumes des Grecs qui prouvera ce que j'avance.

M. (le lînindsted a publié 1 vijnges el recherches dans

la Grèce; Paris, i
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dejusemnt (ju'il convient de traiter ces

questions. Ce n'est pus ainsi que j"ai pro-

cé.lé lorsque, ayant reconnu deux types re-

marquables parmi les peuples (laulois, il a

fallu les rattaciicr à leurs d(5noniinations

historiques. J'avais alors toutes les données
requises pour me décider. Ici elles sont

insuffisantes ; c'est pourquoi je me bornerai
à quelques observations qui pourront ne pas
Être inutiles à ceux qui voudront s'en occu-
per sur les lieux.

« Des deux types que nous avons indi-

qués, il est certain que le premier est pur;
il n'est pas certain que le second le soit. Il se

pourrait ([u'il fût le résultat d'uu mélan;^e
du ivremier avec un autre qui nous est in-
connu, iiarce qu'il ne me semlile pas assez
uniforme ni assez original. Il convien-
drait de le cliercher dans toute la (îrèce

en donnant à ce nom le sens le plus étenJu.
« Un peuple s'y trouve qui n'a pas été

assez étudié. Il parle une langue qui lui est

propre; on ne sait d'oîi il vient, ni quand
il s'y est établi, du moins je n'ai rien pu
a|)prendro à ce sujet de ceux qui devaient
en être le mieux instruits. Les Albanais pa-

raissent être à quelques égards dans la

(îrèce ce que les Basques sont des deux côtés

des Pyi'énées, les Bretons en Fra:ice, les

Gallois en Angleterre, et ceux ([ui parlent

la langue erse en Ecosse et eu Irlande :

un reste des anciens lial)itauts. Pourquoi ne
les regarderait-on pas comme tels, s'il est

vrai qu'on ne trouve pas de trace de leur

origine éti'angère ni dans leurs traditions,

ni dans l'histoire, ni par la comparaison des
langues. Pourquoi ne seraient-ils i)as les

descendants des Pélasges (Toi)? J'ai vu des
Albanais à Venise, et j'en ai l'ait dessiner;

mais je ne nje hasarderai pas à exposer les

idées (]u'ils m'outsuggérées, que je ne saclic

.si j'ai vu le type caractéristique de ce peu-
ple, et si les imlications de leur origine

que je viens de rapporter sont vraies ou
illusoires.

« Il est à espérer que les savants envoyés
dans les deux ])ays qui ont été les premiers
foyers des lumières de l'Europe, ouvriront

une nouvelle carrière d'expéditions scienti-
liques qui rivaliseront avec celles des navi-
gateurs, en ce qui concerne la détermination
exacte (les variétés des races humaines.

« L'Arabie, la Perse et l'Inde réclament
une attention particulière. Les résultats im-
portants auxquels on est parvenu depuis peu
sur les langues de l'Inde font vivement dé-
sirer que les voyageurs et les Européens
établis dans le pays s'occuj'enl de la déter-
mination des types parmi les Indiens. Tout
porte à croire que la distinction fondamen-
tale des langues que M. Burnouf fdsy a si-
gnalée s'accordera dans une certaine étendue
avec les différences manjuées dans les carac-
tères physiques de ces peuples. Elles sont
môme clairement indiquées dèsles[iremières
lueurs de leur histoire, qui nous montre les
deux plus anciens peuples de l'Inde formant
un contraste par leur couleur et par leur si-

tualiiin géographique. Notre jeune ami Jac-
(piciiiDHl, qui est parti pour 1 Inde et doit y
resici- ])lusieurs années, m'a promis de s'en
occuper.

« Les uescendanis des Per-es existent en-
core dans les Parsis ou les Guèbres. La dé-
termination des ly|ies rie cette i)artii> et du
reste de la populatioji et leur conq)arai>on
avec ceux de leurs voisins, conlribueraiint
sans doute, avec les données que iDurnii la

filiation des langues, a éclairer des pnaiis
très-obscurs de l'histoire (752).

« Je vousai dilqiie la population de l'Ara-
bie ne me |iaraissait pas uniforme. Quel
pays oUrirail aux aii:ateurs de riiisioire na-
turelle de l'homme un champ plus curieux?
De tous les ]ieiiples célèbres de la teire, il

est peut-èlre le seul qui n'ait pas été subju-
gué; aucun ne s'est répandu plus au dehors
et plus au loin; et la jiarfaite lessemblance
de langue arabe avec celle de plusieurs au-
tres peuples agrandit encore la sphère de ces
rapjiorts.

' «Danslesdiscussionsauxquelles je mesuis
livré, je me suis renfermé strictement dans
mon sujet. J'ai pris les types tels qu'ils sont;
j'ai indiqué l'ensemble et la nature des ca-
ractères qui les constituent; j'ai considéré

(751) c La dilTusion du Ianp;age slave , aans le

nord et dans l'occident de la G.èi'c, poiiirait faire

croire à la piédoniinance du type slave. Mais j'ai eu
roccasion de reconnaître que ce type ne se liouvail

guère ni chez les Croates ni cliez les Dalniatcs.

M. Beudant,à qui j'ai coninniiiiipK' (clii'oliscrviilion,

ni"a dit qu'il avait fait la nu iiic reniai iiiic ïciul piirle

donc à croire que les dcscciidaiils des aiuiriis peu-
ples de la Grèce subsistent encore en grand noniliro,

même parmi ceux qui n'en parlent plus la langue.

Qu'on ne suppose pas cependant que tout Albanais

soit de race pure; la langue et f histoire prouvent le

contraire. Suivant vous, des Gaulois se sont ancien-

nement établis dans ce pays. Moi-même, j"ai reconnu
des Kimris parmi les Dalmates. Ou ne serait sûr de

la détermination du type que si on le retrouvait

dans d'autres parties de la Grèce ou dans des pays

jadis possédés par les Pelages; il faudrait d'ailleu.'S

que ce type, par croisement avec celui des temps
héroïques, put reproduire les caractères de tète des

personnages des temps historiques. >

(7r)2) « M. Burnouf lils s'occupj d'un travail tics-

UlCTIONN. l)'J^.NTti80rOLOUIiJ.

neuf sur les rapports du sanskrit et du zend avec
quelques langues île l'Europe. Il a cru rcconnaitre
jusqu'ici <iiie le sanskrit avait l'analogie la plus di-
recte avec le grct; taudis que le /end', modilicatioii
du sanskrit, se rapprochait davantage des langues
gcniiaui(iues. N'est-ce pas une coïncidence singu-
lière, que j'aie lieu de croire, d'après les docinneiils
que j'ai eus sous les yeux, que le Ivpe du beau idéal
grec existe ou a e.visiè dans l'Inde". D'antre part, les
(igures d'un groupe que j'ai vu dans K; tondteaii du
roi d'Egypte et que Beizoni regarde comme des Per-
sans, ont la plus grande ressemblance avec l'un des
types caracléristiques des peuples germains. Ce que
je viens de dire sur les rapports des caractèies phy-
siques n'est qu'un simple aperçu que je présen'te
aux voyageurs pour qu'ils veuillent tien s'en oc- •

cuper.
tVAllas de M. Beizoni ne saurait vous donner une

idée des caiactéres de tète des personnages repré-
sentés dans le tombeau du roi d'Egvtile; ils v sont
déri!;ucs.

39
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.eur existence <]ans une certaine duril-e limi-

mitéq, et non dans tous les siècles; je ine

suis <ontenté«de ce que je pouvais savoir;

je n"ài pas été au detà. 11 est évident que les

feits et les considéradons que jai présentés

ne Ipndent pas à établir leur constance inal-

térable; puisque j"ai indiqué des conditions

ou Hs continuent à subsister, et d'autres où
ils se dénaturent. Mon sujet ainsi circons-

cril laisse, au de là de ses limites, le champ
libre à toutes les opinions.

« En donnant à une réunion de caractères

liien déterminés !& Jénominaliou de type,

mot qui a le même sens dans le langage or-

dinaire et dans l'histoire naturelle, j'évite

toute discussion relative au rang ()u"occu-

l)erait le groupe qu'il caractériserait dans
une classitication générale, puisqu'il con-
vient également à toutes les distinctions de

variété, de race, de famille, d'espèce, de genre
et d'autres plus générales encore.

« Lorsque je" parle de types primitifs,

j'emploie des expressions relatives aux au-
tres formes de la population. Us sont purs
ou primitifs lorsqu'il est évident qu'ils ne
proviennent jias d'un ci-oisement avec d'au-

tres qu'on y oliserve. Je n'y attache pas une
signitication plus étendue.

'

'< On les détermine en cherchant les figu-

res qui diffèrent le plus entre elles, et en
lemarcpiant si elles se reproduisent assez

souvent pour constituer des groupes plus ou
moins considérables, suivant l'étendue de la

population. Leur présence sur le même sol

produit des croisements multipliés, dans le-

quels on pourra reconnaître les éléments
*|ui les composent, lorsqu'ils sont peu nom-
breux.

« Il est vrai que deux races suffisent pour
produire une infinité de nuances intermé-
diaires. L'observateur (|ui n'est pas j)révenu

ne sait où arrêter ses re;;ards; et son es-

prit , rebuté par des variétés sans cesse

renaissantes, croit qu'il n'y a rien de cons-

tant, rien de fixe, rien de déterminé, surtout
s'il les voit régner dans une grande partie

lie la population ; car il peut arriver, et il

arrive en effet souvent, que les races croisées

jirédomineni; et les individus de races pures
qui s'y mêlent nelui jiaraissent quedes diver-

sités "de plus qui ajoutent à l'inextricable

confusion.
« Elle disparaît, au contraire, et le chaos

se débrouille, si l'on cherche les diversités

extrêmes. Quand on les a saisies, on les voit

se reproduire fréquemment avei- des carac-

tères constants. Les deux ,:j;roupes (pi'elles

constituent s'élenJentà nu'sure que les ob-
servations se multiplient ; et plus les formes
tpii les distinguent coii'.tnslcnt entre elles,

j)lus on est assuré qu'elles sont primitives.

Après être ainsi remonté aux types élémen-
taires, on jiarvient aux derniers degrés de
certitude en suivant leurs traces dans la va-
riété de nuances qui résulte de leur fusion.

B Nous avons dit que les races croisées
pouvaient j)rédoniiner. Il se j>eut aussi que
les races pures qui lesonl produites se soient
mêlées dans des proportions assez constantes

pour créer un type intermédiaire, qui serait

le plus commun. Il ne faut donc pas s'en

laisser imposer par la prédominance d'un
type, mais s'assurer par les moyens que je

viens d'indiquer s'il n'est pas dérivé.
« Je me suis abstenu d'exaniiuer dans

cette lettre si les groupes que j'ai distingués
par les formes et les pro|K»rtions du corps
avaient aussi des dispositions morales et in-

tellectuelles qui leur fussent propres.
n Quoique je n'aie pas nL-glijjé cet objet

d'observation, et qu'il ne soit pas étrans^er

au but dont je me suis occupé, il n'y est pas
tellement lié qu'on ne puisse en faire al)s-

traction. Si j'avais pu satisfaire mes lecteurs

en traitant ce sujet brièvement, je n'aurais

pas hésité h vous communiquer mes remar-
ques. Mais cette question est d'une autre
difficulté que celles que j'ai traitées; sans
doute à cause de sa nature, mais surtout à

cause de la diversité des points de vue sous
lesquels on voudrait l'envisager.

« Elle peut cependant être traitée de ma-
nière à concilier tous les esprits ; car il a été

de tous les temps et de tous les lieux d'atlri-

buercerlaines dispositions morales, certaines

tournures d'esprit, à divers j-euples, quelles

que soient les causes auxquelles on croie

devoir les ra]ii>orler. Il faudrait donc, pour
simplifier la recherche, la déiiarrasser de tout

examen de ces causes, et .-e borner à cons-
tater si on peut reconnaîtie un caractère
moral ]iarticulicr à un groupe qu'on aurait
distingué par des caractères jihysiques.

« Il ne s'agirait donc que d'une simple
coïncidence, et non d'un rapport nécessaire;
et chacun l'expliquerait, si elle était établie,

comme il le jui,'erait à propos. Car quelles
que soient les causes qui ont déterminé un
caractère moral chez un individu ou chez
un peuple, il a toujours une certaine durée ;

et ce rapport, ainsi limité, s'il était cxjnstaté

par l'observation , ne manquerait pas de
fournir des résultats utiles et intéressants,

que personne ne serait disposé à rejeter.

'i Mais la question, réduite à cette appa-
rente simplicité, ne laisse pas de renfermer
des éléments trop nombreux pour que je me
l»ermelie de l'aborder dans cette occasion.

n M'étant projtosé de considérer les carac-
tères physiologiques des races humaines dans
leurs rapports avec l'histoire, j'ai dû choisir
les plus positifs et les plus manifestes. Dési-
rant cimenter cette alliance nouvelle entre
cette science et la physiologie, j'ai craint de
m'engager dans la considération des rapports
vagues et aljsiraits qui auraient pu l'alfaildir

et en comiiromeltre le sort. » Vo'j. Races hi-
MA1>ES.
PHYSIONOMIE. — Un grand nombre de

muscles concourent à la fonction dite expres-
sion physionomique. Ce sont Yoccipito-fron-
tal, qui relève la région cutanée du front, et

y détermine les rides transversales qu'on y
remanpie; le surcHier , (pii fronce les sour-
cils et les rapproche l'un de l'autre en le>

abaissant; l'orbiculaire des paupières, qui
délerinine l'occlusion de ces voiles mobiles ;

le relei eur de la paupière supérieure, qui dé-
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les six iiiuSL'k's de tion ijue
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couvre le globe de l'œil

cet organe, dont nous avons parlé en traitant

(les perceiitions visuelles; le releieur des ai-

les du nez et de la lèvre supérieure; leur

aliaisseur; Vorl/iculaire des Iccres, qui ré-

Iréi it l'ouverture buceale et en [lorîe jilus

ou moins les l)ords en avant; le releieur

propre de la lèvre supérieure, qui la dirige

en dehors et en haut; le petit zi/goinaliqur,

qui est son congénère ; le grand zi/guniuii-

que, qui relève la commissure des lèvres et

la porte en dehors et en arrière; le releveur

de l'angle des lèvres, qui le porte en haut,

comme son nom l'intlique, et un peu en de-

dans; le iMfcf/iaffur, large muscle qui forme
la joue, et qui, en se contractant, retire l'an-

gle ties lèvres en arrière; le muscle qui
abaisse cet angle, qu'il |iorte aussi un peu
en dehors ; Vabaisseur et le releveur de la lè-

vre inférieure; le tempuro-maxillaire, et le

zygomato-maxillaire, qui rapprochent la mâ-
choire inférieure de la supérieure; les mus-
cles ahaisscurs de la première, entin les

grand et petit pf<''ri/â'o-maJi//a(rfs , qui ont
le môme usage, et qni, de plus, portent la

mâchoire intérieure en arrière ou en avant,

selon que l'un ou l'autre se contractent, ou
la meuvent d'une manière transversale, se-

lon que ceux île l'un ou de l'autre côté agis-

sent isolément. Tous ces muscles sont ani-

més par les nerfs.de la septième paire, qui
déterminent les mouvements exclusivement
destinés aux expressions, et par ceux de la

cinquième, qui rendent contractiles ceux
qui servent en même temps à la mastication

des substances alimentaires.

11 faut ajouter à ce système expressif la

glande lacrymale, qui, dans la douleur, et

souvent môme dans la joie, sécrète sympa-
tliiquement , par l'intermédiaiie de l'in-

tluence encéphalique, une plus grantie quan-
tité de larmes que dans l'état normal.
Mais bien que l'action des muscles faciaux

mette en jeu l'expression physionomique,
elle ne la constitue point essentiellement,
elle n'en est que la cause motrice. Ce sont
les plis qu'elle détermine sur la régitm cu-
tanée de la lace, et tiu'on appelle par cela

même les traits, qni la forment tout entière,

et qui sont une sorte d'écriture saillante où
viennent se peindre tous nos sentiments.
Plus ces traits sont prononcés, [dus l'expres-

sion est vive; de là vient que la physionomie
est muette lorsque la tuméfaction de la face,

infiltrée de liquides, s'oppose à leur saillie,

et qu'elle est si expressive, avi contraire,
chez les convalescents, où le tissu cellulaire

facial se trouve très-alfaissé.

Tel est le mécanisme de l'expression phy-
sioiîomique; considérons-la dans ses ra|>-

ports avec nos idées et nos sentiments.
La physionomie sert à la manifestation du

jugement relatif aux idées connuuniquées.
Incertaine dans le doute, immobile, ou bien
contractée, dans la dc>.af)prohation, par l'ac-

tion (le l'orbiculairc des paupières, de l'or-

liiculaiz-e des lèvres, des releveurs de la lè-

vre supérieure et des ailes du netz, etc.,

bIIo s'éiiKuouit,au contraire, dans l'api roba-

n donne à l'opinion d'autrui, par
la contraction des grand et petit zygomati-
([ues, du releveur de l'angle des lèvres du
buccinateur, etc.

Quant aux idées que nous concevons nous-
mêmes, la physionomie ne peut Icsexfirimer,
parce qu'il n'existe aucun rapport entre les
traits et les pro|iriétés des eues. Elle jioint
seulement les fonctions qui les produisent :

Valieniiun , \.ar l'immobilité, la tixité des
traits, et la contraction des abaisseurs de la
màchuire inférieure; la rf/?e,i ion

, par celle
uiènie immobilité, ou par le transjiort aller-
natif des regards d'un objet sur un autre. Le
jugement, la mémoire et l'imagination n'ont
point d'expressions qui leur soient propres,
et se confondent, sous ce rapixirt, avec l'at-

tention. Toutefois, dans la mémoire, souvent
les muscles droits inférieurs du globe de
l'œil agissent et dirigent en haut nos regards,
pour nous isoler en quelque sorte des objets
qui nous entourent, et faciliter notre souve-
nir en nous séparant de tout ce qui pourrait
nous distraire. Souvent aussi c'est l'orbicu-
laire (les paupières qui se contracte, et qui
nous isole d'une manière plus complète, en
voilant la surface antérieure de l'ceil.

Mais, si la physionomie sert faiblement
l'expression dos' idées, elle n'agit pas de
môme à l'égard do celle des sentiments, dont
on peut dire qu'elle est la peinture iidèle,
lorsque la volonté ne peut arrêter, affaiblir,
ou dénaturer ses mouvements. Et même,
(isns ces circonstances, le plus souvent l'unie
s'y montre à découvert à travers le voile
dont la dissimulation l'enveloppe, et elle
séchanpe, pour ainsi dire, avec d'autant plus
de violen^^e, que la volonté, mue par un au-
tre sentiment, emploie plus de force pour la
retenir. Cela provient d'un combat visible
entre les mouvements expressifs sollicités
jiar les atfections morales, et lesmouvement.s
volontaires qui s'y opposent; combat qui
atteste toute la puissance ou sentiment pri-
mitif dont on voudrait réprimer la manifes-
tation importune.
Remarquez que cette victoire du cœur sur

la volonté dans l'expression i>liysionomique
est de la plus haute importance pour la vie
sociale. Si les hommes avaient \.n S(^ voler
réciproquement les sentiments qu'ils éprou-
vent, quel désordre n'en serait-il

] as résulté?
Puisqu'ils devaient se corrom[ire, n'étail-il
pas nécessaire qu'ils pussent se connaître
mutuellement? N'est-il pas urgent, dans une
foule de cir(:onstances, de distinguer à des
signes certains un faux ami d'un ami sin-
cère? La mauvai>e foi, le mensonge, la per-
fidie, la trahison, le [larjure. le crime ne de-
vaient-ils [las se montrer au dehoi-s sous
des traits évidents, pour (pie nous ne fus-
sions pas exposés à tous les dangers d'une
contiance aveugle, à des .soupirons injustes,
à des méjirises funestes, età toutes les suites
plus ou moins graves d'un faux jugement ?
Et, en général, n'est-ce pas la phjs^onomie
(]ui nous guide dans un grand nombre de
.nos relations sociales.

A la vérité, cette physionomie est quel-
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'quel'ois trompciisr ; ot l'Iiaiiitu.lc ji^'ut, à la

loiiguo , l'assujettir plus ou imiins à In

volonté. Mais cela n'a lieu que dans les

mouvements de l'âme qui n'ont j)as une
grande énergie, et même souvent dans ces

circonstances, elle n'y est jamais entière-

ment soumise, et l'on' peut , avec quelq^ue

attention, découvrir les etlorts que l'on tait

pour en arrêter les mouvements , clïorts qui
demeurent vains dans les aU'eclions violen-

tes, sur l'expression desquelles la volonté
n'exerce aucun pouvoir.

Considérés dans leurs rapports avec cha-
que sentiment particulier, les mouvcuients
jihysionomiques otïrent des variétés innom-
brables, qui ne difl'èrent les unes des autres
que par des nuances qu'il n'est point donné
à la parole de rendre, et (}uo l'on [lout liien

luieux sentir qu'exprimer. Essayons toute-
fois d'esquisser les traits les plus saillants

»lu"o(l"rent , dans leurs expressions, quel-
ques-unes de nos principales affections mo-
rales.

Le dcxir vif, inspiré par uu objet présent,
se peint principalement dans les yeux; ils

se portent et se fixent avidement sur ce que
l'on désire, ils brillent, ils étincellent. En
même temps, la bouche s'entr'ouvre,ct, si le

désira beaucoup de violence, il s'en échappe
l)ar intervalles de profonds soupirs.

L'espérance n'a i)as une expression très-

pron(uicée ; les traits, légèrement épanouis,
annoncent une joie imparfaite qui n'ose se

montrer au dehors. Raphaël l'a peinte avec
une fidélité remar juable.

Dans l'expression de la crainte, qui ap-
partient aux passions tristes, les traits sont
comme grippés. Mais il y règne une indéci-

sion qui rep. éscnte les agitations d'une àme
qui craint ue ne pas obtenir ce qu'elle dé-
sire, ou le |)erdre ce dont elle jouit.

Dans la jalousie, les traits sont plus fixes

et plus fortement contractés. Il en est de
même duis Venvie, où quelquefois il se dé-
veloppe un léger sourire, comme convulsif,
(]ui la décèle, et que l'envieux affecte pour
cacher son dépit.

Dans Ve'tonnement, les yeux sont large-
ment ouverts, la bouche plus ou moins
liéaate; tous les traits sont fixes, et expri-
ment en même temps la désapproliation.
Dans la surprise, la physionomie est la

même que dans l'affection jirécéJente; mais,
au lieu de bkhuer, on admire, si l'on aita-

che h l'objet qui surprend une idée de puis-
sance ou de gi-andeur.

L'uffliclion, le regret, le repentir, Vabatte-
ment, le dvcourageiuent, la consternation, le

désespoir onl une expression commune : les

regards sont abaissés, les yeux sont sans
éclat, les traits sont abattus, relâchés, pen-
dants, et souvent arrosés de larn)es ; la face
est [lâle, tout annonce que l'âme a perdu
toute sa vigueur; mais dans le regret, le re-
pentir, le déses|)oir, la physionomie s'anime
par intervalle, et les yeux se portent jilus

ou moins vivement vers le ciel.

"Dans la joie, la gaieté, la satisfaction de
toi-même, les yeux sont brillants, la i)liysio-

nomie est animée, tous les traits sont épa-
nouis, un léger sourire entr'ouvre la bou-
che.

Le dégoût et la répugnance se peignent
autour de celte tmverture et des yeux, les

sourcils se rapprochent et s'abaissent , le

front se ride verticalement, les paupières se

ferment à demi, la bouche se resserre, et sa
moitié droite se porte en haut et de côté.

L"c(i/H<ia une expression analogue, mais
moins prononcée, et il s'y mêle fréi[uemment
des bâillements.

Celle de la colère est terrible; toute la

physionomie peint l'égarement, et témoigne
assez que celte jtassion est une véritable

vésanie ; les yeux sont largement ouverts,
hagards, brillants, animés du désir de la

vengeance; la face est tantôt pâle, tantôt

rouge, enflammée, les mûchoires se rapi«ro-

chent et se serrent , une salive écumeuse
couvre l'angle des lèvres, tous les muscles
faciaux sont comme agités de mouvements
convulsifs.

h'orgueil et la présomption sont remarqua-
bles par la fixité qu'ils'déterminent dans les

traits. L'orgueilleux regarde toujours de haut
en bas ; tout est inférieur à son mérite. Il y
a, dans la physionomie du iiré-^omptueux,
un air d'assurance qui atteste qu'il croit pou-
voir venir à bout de tout.

La rougeur de la face est une expression
commune à la honte et à la pudeur; mais
ces deuv sentiments olfrent chacun des ca-
ractères extérieurs qui les distinguent. Dans
la honte les traits sont contractés, comme
grippés, et il règne dans toute la physiono-
mie un air d'humiliation et d'embarras re-
marquable. Dans la pudeur, les traits sont
calmes, l'espèce de confusion qui se répand
sur tout le visage est douce et aimable,
comme la modestie qui l'a produit.

La pitié se iieint dans les yeux qui sou-
vent se rem]ilisscnt de larmes, et autour de
la bouche, qui se ferme, se relève un peu,
et se porte légèrement du côté droit.

L'expression de Vappréhension
, qui naît

de ce que l'on attend, est analogue à celle

de l'atlcntion, parce que l'esprit, j.rofondé-
ment occu^ é de lévénement ou du danger
cfue l'on redoute, est, pour ainsi dire, aux
aguets de tout ce qui peut l'annoncer. Mais
les traits y offrent, de i>lus, une altération

manifeste; les yeux sont plus ouverts , les

sourcils sont relevés , on observe sur les

fronts des rides transversales, la bouche est

entr'ouverte, et la lèvre inférieure légère-
ment portée en liaut.

Enfin, dans la frai/eur, qui provient d'un
danger survenu h limjiroviste, dans l'épou-

vante, qui a sa source dans ce que l'on pré-
sume, et dans la terreur, qui est produite

l^ar ce tjue l'on imagine, l'expression phy-
sionomique est la même que dans l'appré-

hension; mais les traits y ont beaucoup
j lus de saillie, la bouche est plus ouverte, le

front plus fortement ridé, les narines sont

é.arlées, souvent une sueur froide inonde le

visage, (jui est d'une j)âlcur remaniuable.
Une chose digne do notre almiiation,
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dans les mouvements physionomiques

,

c'est l'harmonie qui règne entre eux dans
chaque expression, et ces rapports, qui lient

à chatjue sentiment un ensemhle particulier

do contractions musculaires, ou de traits |iro-

jires à le manifester. Une foule de muscles
concourent simultanément à l'expression

d'une aH'ectiou morale quelconpie; il y a

donc entre eux des relations syner.^iquos (]ui

établissent cette ex()ression. L'ensemble de
ces mouvements musculaires forme un sys-

tème ex()res'sif qui se com[)Ose de systèmes
particuliers propres à chaque affection mo-
rale, indispensable au témoignage de ces af-

fe tions, et qui su;>j)osent nécessairement
des ra,iports intimes entre elles et les con-
tra tions musculaires qui les expriment.

Mais, bien que la physionomie soit sou-
mise à des lois constantes et invai'iablos, et

se montre uniforme dans l'espèce, elle olfre

néanmoins des modifi 'ations remarqualdes
ilans les divers âges, les sexes, les individus.

Klle varie aussi selon les professions , l'état

moral habituel, les climats et la manière
de vivre.

Dans l'enfant, le j{lobe de l'œil a tout son
développement; ce ijui, vu la petitesse de la

face, le fait jiaraître plus granJ que dans
laJulte, et donne à la piiysionomie une
vive expression. En même temps cette ex-
]/ression est pleine de douceur; les os de la

ia/e ont très-peu de saillie, les sinus fron-

taux et maxillaircj n'existent point, un tissu

cellulaire graisseux, abondant, remplit les

inicrvalles des éminences osseuses, ce qui
rend les traits peu ]>rononcés et ])leins de
douceur. Remarquons, à cet égard, que
l'enfance est l'âge de la faiblesse, et qu'elle

ne pouvait trouver de l'appui que dans l'in-

lérèl qu'elle devait inspirer. Or , si ses

traits, qui nous charment }iar leur suavité,

avaient été prononcés et rudes conuue dans
l'adulie, ils auraient désagréablement con-
trasté avec son impuissance, et elle n'aurait

été pour nous qu'un objet repoussant; nous
é,)rouvons involontairement le pénible effet

de ce contraste, à la vue de ces cid'ants clié-

tifs, amaigris , dont la peau l'idée donne à

leurs traits beaucoup de saillie, et qui res-

semblent à des vieillards.

Avec l'âge, les sinus faciaux se dévelop-
pent, les saillies osseuses se forment, le

tissu cellulaire graisseux s'affaisse ou dis-

paraît, et les traits acipiièrent toute leur
énergie. Mais ils la ]icrdent dans la vieil-

lesse, où la chute des dents et h; rapproche-
ment des mâchoires y déterminent une alté-

ration remarquable, et oili les rides que la

uiaiu du tem|)s y a creusées, et qui s'y mê-
lent, en affaiblissent singulièrement l'ex-

pression.

La [iliysionomic de la femme est analogue
à celle cie l'enfant. Faible comme lui, et des-
tinée à [)laire comme lui, elle possède la

douceur des traits, qui donne tant d'e\|)res-

.sion à sa physionomie dans les sentiments
affectueux qu'elle é])rouvc, et qui la rend si

touchante dans les douleurs (pi'elle ressent.

Les individus varient entre eux sous le

rapport de l'expression physiononuqiic, se-

lon la longueur et la couleur de cheveux,
l'épaisseur et la longueur des sourcils, de la

barbe, des cils, la forme du crâne, les di-

mensions des os de la face, l'abondance plus

ou moins grande du tissu cellulaire (jui les

recourbe, la couleur de la peau, les dimen-
sions de la bouche et de l'ouverliiro ocu-

laire, et enfin la couleur des yeux; toutes

choses qui se trouvent en harmonie avec la

vie sociale, en ce que, moiliflant la i)hysic-

nomie dans les divers individus, elles les

font différer entre eux sous ce rapport et

leur donnent par conséquent les moyens do
se reconnaître les uns îles autres.

Les cheveux influent sur la iiliysionomio

en ajoutant à certaines expressions. Tout le

monde sait combien les clieveux épars ani-

ment celle des passions tristes , telles que
l'affliction, le désespoir, la consternatifln, et

combien les cheveux hérissés ajoutent à l'é-

nergie des traits de la colère. La pudeur
n'est-elle pas embellie par les cheveux longs

et ondoyanis de l'a.jolescence? Les cheveux
blonds ne ren.!ent-ils pas l'expression des
sentiments doux plus touchante, et les noirs

ne donnent-ils pas à celle des affections vio-

lentes ]dus de vivacité.

Les })oils n'influent pas moins que les

cheveux sur rexi)ression ])hysionomique.
Des sourcils longs et é[)ais rendent l'expres-

sion du dédain, du mépris, de l'indignation,

de la colère, etc., beaucoup plus énergique
qu'elle ne le serait par les seuls mouvements
des muscles de la face. De longs cils don-
nent au regard, dans^la mélancolie, dans la

pitié, dans la commisération, dans tous les

sentiments tendres, une touchante douceur.
La barbe, par la gravité qu'elle imprime à la

physionomie, fait ressortir vivement toutes

les expressions de la gaieté lorsqu'elle se dé-
veloppe , et donne de l'énergie à celles des
sentiments opposés.

Toutes ces influences deviennent éviden-
tes dans l'absence de ces poils. Qu'un indi-

vidu rase ses sourcils, qu'il coupe ses cils, et

sa physionomie perdra singulièrement de sa

faculté expressive. Les peuples qui conser-

vent leur barbe n'ont-ils pas les traits beau-
coup plus énergiques dans la colère, dans
l'indignation, dans la fureur, etc., que ceux
qui sont dans l'usage de la raser?

Le crâne influe sur la jîhysionomie | ar les

degrés de son angle facial. Lorsque cet an-
gle est très-ouvert (de 80" à 90") , il ré,:and

sur les traits un air de majesté et de dou-
ceur qui anoblit et relève les diverses ex-
pressions qui s'y manifestent. 11 execiC une
inlluence contraire lorsqu'il est très-aign.

Les os de la faee modifient la [ihysionomie

de la même manière. Ce sont eux qui for-
ment la beauté et la laideur du visage, parcç
qu'ils en déterminent les saillies et les con-
tours. Lorsque les os propres du nez, les os
unguis, et la partie inférieure et moyenne
du coronal sont très-développés, l'expres-

sion de la physionomie a une dovueur remar-
(juablo, comme on le voit dans les iniiiviilus

dont les yeux siml très-écailés l'un de l'au-
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Ire. La proéniiiiomeoles os malaires reiul les

joues saillantes. Celle des maxillaires et de
l'aj), areii dentaire porte les lèvres en avant.

C'est de la juste proportion du développe-
ment de tous ces os, que résulte la régula-
rité des traits, et la beauté du visage, qui
modifient toutes les expressions pliysiono-

luiques.

Outre cette influence générale des os do
la face, chacun d'eux agit, pour ainsi dire, a
part sur ces expressions.

Le peu (le développement des os propres
du nez, des os unguis,de la partie inférieure
et moyenne du coronal rend les yeux irés-

rapprochés l'un de l'autre, et donne aux
traits du visage un air siiiical. Cette physio-
nomie rendplus vive l'expression dudésir.de
l'impatience, etc. Lorsqu'au contraire ces os
sont très-cléveloppés, toutes les expressions
des sentiments affections, y puisent une dou-
ceur nouvelle.

Le (lévelojiiiement des os malaircs ré-

jianJ sur les traits une dureté reniarijuable,

qui augmente l'énergie de l'expression des
passions haineuses II en est de môme de la

proéminence des maxillaires.
Entin, les dimensions des dents, ei leurs

ditférents degrés décartemenî, inllueiU évi-
demment aussi sur la physionomie. Des dents
petites et ti'ès-rapprochées les unes des au-
tres , rendent le rire plus doux, plus expres-
sif, et augmentent l'exjîression tle la gaieté

en y mêlant toute la grâce qu'elles répanrient

autour de la bouche. Au contraire, des tlents

grosses, longues ei énartées, donnent à tout

le visage un air de férocité, ([ui éclate au
moment oii la bouche s'ouvre, et qui rend
même le sourire effrayant ; c'est ce que
l'on observe chez les Arabes. Elles ajoutent
donc à l'expression des passions cruelles.

I-e tissu cellulaire facial sous-culané
adoucit ou donne la rudesse à tous les traits,

selon (lu'il est plus ou moins abondant, et

([u'il elface ou laisse avec toute leur saillie,

les éuiinences osseuses.
La peau influe sur la physionomie par sa

coloration naturelle ou accidentelle. Sa blan-

cheur rend les traits plus apparents ; elle fa-

vorise aussi l'expression des affections dou-
ces. Les traits sont moins sensibles lorsque
sa couleur est plus ou moins foncée, et ils y
l)uisenl une teinte sombre qui esl en harmo-
nie avec tous les sentiments rudes et hai-

neux. Sa rougeur dans la pudeur et dans la

lionte, et sa [lâleur dans la colère, dans la

frayeur , etc. , donnent manifestement de
l'éni'rgio h l'expression de ces affcictions

ili îrales.

î.es ouvertures de la face ((ui modilient la

piiysionomie sont celles de la bouche et des
yeux. IMus l'ouverture de la bouche est

grande, plus les dents sont apparentes, et

])!us la physionomie a de la dureté. Plus
l'ouverlui'e des paupières est considérable
dans le sens de son pi'tit diamèlre, jilus le

gloi)e de l'œil est saillant ; ce (]ui donne un
«ir ria;iird au visage, et une plus grande
énergie à l'expression de la frayeur. Une
disposition contraire rend les yeux h demi

voilés par les paupières , et répand sur la

physionomie une teinte de douceur. Lorsque
le rétrécissement de l'ouverture oculaire a
lieu tlans le sens de son plus grand diamè-
tre, l'œil est rond; disposition qui ajoute à
l'expression de la gaieté, qu'elle semble ren-
dre plus vive et plus pétillante.

Enfin, les yeux influent sur la physiono-
mie par leur éclat et leur couleur.
Vainement, dans les sentiments inqiétueux,

les muscles de la face se mouvraient vive-
men; et avec force; vainement les traits se-

raient saillants ; sans l'éclat des yeux la phy-
sionomie resterait inanimée, parce qu'il iaut,

pour qu'elle ait une expression véritable,

qu'il y ait harmonie d'action entre tous ses

éléments. Cet éclat dépend des humeurs que
ces organes renferment, et qui, en disten-

dant la cornée transparente, la rendent, selon
Ion leur abondance plus ou moins considéra-
ble, plus ou moins propre à réfléchir le fluide

lumineux.
Les couleurs les plus communes des yeux

sont le bleu, le gris-bleuâtre , le jaunâtre
ou l'orangé, et le brun plus ou moins foncé.

Il n'y a guère que la couleur l)leue, et la

brune, qui influent sur la physionomie; la

bleue en y répandant de la douceur et une
sorte de langueur mélancolique qui ajoute à
l'expression des affections morales douces;
et Ja lirune, en lui donnant un éclat qui
rend plus énergiijue celle de tous les senti-

ments impétueux.
Les professions influent encore sur la

physionomie. Celles où il y a de gi'ands

obstacles à vaincre, îles dangers à affronter,

lui impriment une teinte de fierté et d'assu-

rance qui contraste avec l'expression de ti-

midité des professions paisibles : exemple :

les soldats, les marins, comparés aux labou-.

reurs. Les acteurs tragiques, dont l'habitude
il'exprimer les passions fortes a modifié les

traits, offrent, en général, une |)hysionomie
sévère que n'ont point les acteurs comiques.

C'est cette même habitude qui fait qu'après
de longs malheurs, l'expression physiunu-
mique conserve une teinte de tristesse qui
ne s'efface jamais.
Dans les climats septentrionaux, la phy-

sionomie est, en général, plus calme que
dans les contrées méridionales; ce qui pro-
vient d'une vivacité moindre dans les sen-
timents.

Les peui)!es qui vivent de chasse, de pê-
che, qui entreprennent des courses péril-

leuses, (pii sont accoutumés à voir couler le

sang des animaux (pi'ils ont vaincus, ont une
|iliysjonomie sévère, mêlée d'une teinte de
cruauté, ([ui contraste avec la douceur des
traits lies peuples agriculteurs et séden-
taires.

Telles sont les modifications qu'éprouve
la [ihysionomie jiar l'influence des causes
(|ui agissent sur elle. Mais souvent elle n'e"x-

priinerait (pie d'une manière inconipliète, et

jamais avec assez d'énergie, les allections

de l'âme, si le geste et les attitudes ne lui

]irctaient leur sedurs ; aussi ces deux ex-
prcssiftns s'y Irouvenl-clles toujours unies.
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el aci'om|>a'j;n ont-elles tous ses mouvements.
PIEDS'NOIUS Voy. Sioux.

PIERQUIN DE GEMBLOUX. Voy. Lan-
gage.

PIGEON, COLOMBE, etc. — On regar.le

le pigeon biset, coluinha livia. Lin., comme
étant une espèce cHlférenle du pigeon ra-

mier (coliimbn palumbius). Le |iremier a la

peau (lu bec roiigeâtre, et chez le second elle

est d'un blanc jaunâtre. Le ramier s'avance

dans le Nord bien (ilus loin que le biset.

Celui-ci est le seul qu'on ait pu encore apjiri-

voiser; on en a obtenu un grand nombre de
variétés. L'éducation du pigeon n'est point

une chose nouvelle; cependant ni Homère,
ni Hésiode n'en ont parlé. Le pigeon do-
mestique se multiplia beaucoup à une épo-
que [)lus rapitrochée. Si Homère, faisant la

description d'un peuple encore mal civilisé

et ue ses mœurs, garda le silence sur l'édu-

cation du pigeon, ce n'est pas là une raison
pour croire que, vers la même époque, des
peuples de l'Orient plus avancés dans la voie

de la civilisation aient ignoré ce moyen
d'ajouter aux agréments de la vie.

PIGMENT. — Les pigments étaient dé-
crits, il y a quelques années encore, comme
des humeurs, comme des produits de sécré-

tion. On sait aujourd'hui qiiece sont de vé-
ritables tissus ; mais exclusivement formés
de cellules à noyaux disposées en couches
simples ou stratifiées. Les cellules pigmen-
taires sont transparentes et incolores, mais
elles contiennent des grains colorés qui sont
libres à leur intérieur, et amassés en plus
grand nombre vers le centre que vers la cir-

conférence des cellules. Celles-ci ont des
formes très-diverses : polygonajes , si elles

sont pressées; plus ou moins arrondies dans
le cas contraire; quelquefois triangulaires,

trapézoïdales, ou bien encore en voyant des
prolongements qui rencontrent ou non des
cellules voisines. L'acide acétique dissout les

cellules sans attaquer les grains de pigment;
la potasse dissout les graines sans en altérer
la couleur; le chlore seul les rend plus
pâles
Le système pigmeutaire se trouve dans

l'œil et les membranes tégumentaires; les

cheveux contiennent les grains du pigment,
mais non les cellules pigmcntaires. Ces
grains se déposent aussi parfois dans les

cellules du tissu cancéreux.
Dans l'œil, le système pigmentaire occuiie

la choroïde, l'iris et la face interne de la

scléroti({ue ; à la peau , il forme chez le

nègre une couche située entre le corps nm-
queux, dépendance de l'épiderme, et la lame
mince amorphe hyaline cjui revêt immédia-
tement le derme, et ((ue nous avons nommée,
avec M. MnndI, tunique propre dcrmoide.

L'entrée des muqueuses et surtout la bou-
che, chez plusieurs mammifères, sont colo-

rées par le tissu jiignieiitaire. Lorsque, sur
une peau (pi'on a fait macérer, réj/iderme se
sépare du derme, il emporte avec lui pres-

que tout le tissu ])igmentaire, et il n'en reste

qu'une couche mince sous le derme.

Une question importante, au point de vue
ethnologique, est de savoir si le tissu pig-

mentaire appartient spécialement à la peau
du nègre, et s'il est absent de la peau des

autres races. Plusieurs auteurs , Gordon
entre autres, ont vainement cherché la cou-

che pigmentaire chez le blanc. Plus récem-
ment, M. Flourens, a[irès avoir décrit quatre

couches entre le corps papillaire et l'épi-

derme du nègre, a avancé que deux de ces

couches manquaient chez le blanc. Je ne
puis, je l'avoue , me ranger à cette opinion,

et voici mes raisons. 1° Les dift'érences de

teinte entre les races dites blanches et entre

les individus d'une même race, d'une même
localité , ne peuvent guère s'expliquer que
par des différences dans la constitution du
système pigmentaire; 2° les cellules pignien-

tàires ont été vues ]iar le docteur Simon
dans l'auréole Ijrunie du sein des femmes en
couches, dans les taches dites de rousseur,

et dans les taches brunes ou noires de nais-

sance; 3° entre un albinos, dont la peau est

entièrement blanche , les cheveux transpa-

rents et incolores, l'iris et la choroïde privés

de matière noire, entre ces albinos, dis-je,

et l'homme blanc non atteint d'albinisme, la

différence ne peut tenir qu'à l'absence ou la

présence du pigmentum. Je crois donc qu'il

y a chez tous les hommes des cellules pig-

mcntaires incolores, et que le nombre et la

couleur des grains de pigment qu'elles ren-

ferment est la cause des diflérences de colo-

ration dans les diverses races et dans les di-

vers individus d'une même rai'-o. Je n'ai-

point tiré argu.meni de la coloration que
prennent chez l'Européen les parties expo-
sées au soleil, parce que je ne suis pas con-
vaincu qu'elle ait son siège dans les cellules

pigmentaires.

Le système pigmentaire est simple. Bien
qu'en général il y ait à son voisinage un
assez grand développement de capillaires san-

guins, il ne reçoit cependant ni vaisseaux,

ni nerfs, et nese compose que de cellules

placées dans un tissu cellulaire amorphe.
Des expériences ont prouvé c[ue le soleil

cause moins facilement la vésication de la

jieau, lorsqu'elle est protégée par une cou-
che noire. )'oy. Peau.

PINTADE. — La pintade, nnmida melen-

(jris, jieuplait les basses-cours des Grecs et

(les Romains, comme l'attestent Columelle,
Varron et autres. Cet oiseau est sauvage dans
toute r.\frique, depuis le nord juscju'à l'ex-

trémité du cap de Bon ne-Espérance (753).

Columelle cite déjà (I. xiii, c. 2) deux espè-
ces ou variétés de pintade, l'une portant sur
la tête une excroissance rouge, et une autre
chez laipielle cette excroissance est bleue;
il nomme la \)rcmièFe gallina africana, et la

seconde meleagris. Pabas met aussi jilu-

sieurs espèces tie ]iinlades (75^), à l'une des-
quelles il donne le nom de nmuidn miirata^

("o.") I.ii-hli'iis llfifcii, lli. Il, s. i(i (7.">i) Siurili'ij. :oi)l. IV,
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il y réuiiii la gallitia africana de Culi'.melle.

Il pnraît ijne dans une antiquité plus recu-
lée, les Grecs ne reléguaient point la pintade
ilans les basses-cours, et (ju'à Rome même
on la vendait encore un prix assez élevé.

Elle vint sans doute on (îrôcc et à Rome par
<]vrènc ou par Carthage.
"PISANG. Voi/. Ranvmf.r.
PLANTES POTAGÈRES. — Parmi les

jjlantes potagères que nous cultivons dans
nos jardins, il en est quelques-unes qui
sont connues depuis Irès-longtenips et dont
parlent les anciens auteurs : d'autres , au
contraire, ne sont citées que par les écrivains
modernes. La patrie des premières est igno-
rée, c'est un rapport qu'elles ont de commun
avec les céréales. Les poésies d'Homère
parlent peu des légumes, car les héros de
son siècle ne vivaient que de viande, comme
l'a déjà remar([ué Athénée; Hé amède, pour
exciter le vieux Nestor à boire, lui fait

manger des oignons. Presque toutes les

alliacées dont nous faisons usage étaient
connues des anciens, même les cchalottes et

la civette, comme le prouvent les mentions
qu'on en trouve dans divers ouvrages (755),
maison ignore la patrie de ces [liantes: il

est jirobable qu'elles tirent leur origine d'un
climat temjiéré , car elles s'accounuodent
très-bien du nôtre, ou bien, si elles tirent

leur origine des pays chauds, elles crois-
saient sur des montagnes élevées. Le chou
fut connu des anciens dans une antiquité
très-reculée. Aristophane en parle souvent,
et Pytluigorc a composé un traité sur ses
vertus médicales, qui prouve qu'on faisait

remonter son origine h une époque plus
ancienne. Ils connaissaient aussi le rhou
vert [(-à.<fOi of) et le chou frisé (xpàjif») ; ils

connaissaient encore le cliou cubus et le

brocoli h tiges blanchâtres, mais le chou-fleur
leur était inconnu, et Prosper Alpin cite le

chou-fleur comme une production nouvelle
en Egypte. Le chou {brassica oleracea), croît

sponlanémeni sur les côtes rocheuses du sud
et do l'ouest de l'Europe. L'antiquité connut
aussi la blète (blitum), sans doute Vamaran-
thus blitum, et autres espèces voisines qui
croissent à l'état sauvage en Europe, parli-

culièrement dans la partie méridu)nale. Ils

firent aussi usage de Varoche (atriplex), du
Inpaihum (rumex patientia), q^u'ils recueil-

laient même sauvage; des laitues dont la

patrie est inconnue; dss mauves, que sans
doute aussi ils cueillaient sauvages. Hésiode
les cite comme faisant avec les Inilbes mu-
cilagineuses d'asphodèle , la nourriture des
malheureux. Rien n'est jilus comnuin que
de rencontrer sur les sonnnets pierreux des
montagnes de la Grèce, les belles tiges de
Vasphodèle. en fleur (asphodelus ramosus).

(TiSri) La Bible {Nombres, xi, 5) parle des ois^iions

cl (les aulx rie l'Kfîypte , bedsulim, sclioumim, (|iii

portent encore chez les Arabes le niènn- nom, hadutil,

cl t.soum au singulier. Parmi les alliai irs ciici'sdans

ce vcisct, figure encore le clialsir, (l'i'on Iradnil

lonimuiiémeiit par poircnn ; mais icMr iradnrlloii

parait moins certaine que celle des noms pièce-

dcr.ts.

Cette plante bulbeuse que Gallien compare
à la squille, vient ajouter encore à la diffi-

culté de déterminer l'asphodèle des anciens,

mais on doit croire quil ne la connaissait

pas, ou cfue de son temps, dans son pays,

on donnait le nom d'asphodèle h une autre

plante que celle indiipiée pré(-é(leuiraent

sous ce nom. Les anciens ciiipinyaient en-
core, comme assaisonnement, diverses autres

plantes, telles que le fenouil (anethum fœni-
culatum), Vancth odorant {anethtim graveo-
lens), le coriandre, dont on mange encore
les feuilles dans l'Europe méridionale , où
croissent aussi ces trois plantes à l'état sau-
vage; \c persil, la roquette {brassica eruca),

dont maintenant on ne fait plus guère usage.

On mangeait ro.s7Jcr,9e comme aujourd'hui,
les racines (le la bette, la carotte {daucus
carota ou staphylinus), le panais (elapho-

boscum), la grosse rave {brassica rapa),](i petit

radis [raphanus salivus), le chervis {sium

sisarum). La patrie de ces deux dernières

plantes est ignorée. La bette, le persil, la

roquette, appartiennent à l'Europe méridio-
nale; la carotte, le panais, l'asperçe, croissent

aussi sponlanément chez nous; il paraît qu'il

en est de même ]iOur la grosse ravo. La
courge, le melon, le concombre, furent égah'-

ment connus des anciens (756); leur pays ori-

ginaire nous est ignoré, mais il est proliable

que ce fut une région chaude, car ces plantes

gèlent facilement. Nous avons encore des
plantes inconnues aux anciens, et dont la

patrie est ignorée, le céleri, qu'on trouve

aussi h l'état sauvage, la scorzonnêre ou sal-

sifis uo\r {scorzonncra hispanica], le salsifis

blanc {Iragopogon porrifolius) , le cerfeuil

bulbeux [chcerophyllum hulbosum), et autres

plantes qui souvent se trouvent sauvages.
L'onagre [irnothera biennis], qu'on mange
dans quelques endroits, paraît nous être

venu de l'Amérique.
POILS, y'oy. Cheveux humains.
POIS. Voy. Lentilles.
POLYNÉSIENNE (Rranche). Voy. Ma-

LAYO-POLYNESULNS
POTOW\'l'0\US. Voy. Algoxquins.
POULE. — Les oiseaux domestiques indi-

quent chez un peuple un degré de civilisa-

tion plus élevé que les quadrupèdes. Ils ne
sont pas d'une nécessité première comme
ceux-ci. L'homme s'était déjà construit une
maison lorscju'il jiensa à élever des oiseaux..

Ils ajoutent un agrément à un état social

déjà amélioré, mais ils ne sont pas cause

première de cette amélioration.

Les poules sont des oiseaux qu'on appri-

voisa de bonne heure; mais il est permis
de douter (pi'il en soit fait mention dans la

lîible (7.")7). Homère ni Hésiode n'en disent

rien , quoiijue souvent l'occasion s'ofl'rit à

(7Kfi) 11 est (lueslion dans la Bible (Nomb., xi, .^),

des eor.romhics et des melons de l'Efjypte, kisclia,

»/)»(i,s(/iim, appelés encore maiutcnanl par les Arabes
lihiltii et blllhich. i

(7Ii7) liiH ii\riT , IHi'rnznicon, 2' part., liv. i",

(h. I(i. Kn ellrl, tons les passac;cs cités par ce sa-

\aMl qui ont pu élic appliipiés par les modernes aux
gaUii.ad'cs, Torit été ainsi à i/iusc de Tinteip éla
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c.'S poêles d'en [iark-i-. La co:npo>ition de la

iiijdsDii d'Ulysse est décrite avec tant de
détails- qu'on doit s'élonnor qu'il n'y soit

[loint question de poules, comme il [larait

aussi très-estraordinaire qu'un poëine sur
l'économie agricole et domestique {opéra et

(lies) n'en dise rien (758). Plus tard, c'est-^.-

direà l'époque des tragiques et des tomitiues
grecs, il est souvent parlé du co(] : on rire

Tes combats de coqs qui se faisaient à Athènes
au tem{is de Thémistocle (7oO). Les gallina-

cées ont donc été importés en Grèce entre
l'époque où écrivirent les premiers poètes et

celle oii parurent les poètes dramatiques.
Il est probable ([ue l'Inde est la [latrie du
coq domestique. Somraers, dans son voyage
aux Indes orientales, a décrit et figuré un
coq sauva,4;e qu'on trouve dans les forêts de
l'hilonstan (t. II, p. 9i, 98), qui pourtant dif-

fère beaucoup du nôtre, et ipii vraissembla-
blement appartient à une autre espèce. L'ex-
trémité des plumes du cou sont larges et

cartilagineuses, particularité qu'on observe
aussi chez le jaseur de Bohème {ampelis
gtrrtttus). La poule sauvage n'a sur la tête

ni crête, ni appendice charnu : caractère
essentiel que n'a pu amener la domesticité.
Les Indiens prennent ce coti dans les forêts;

ils le dressent pour les combats de coqs,
parce qu'il est plus fort et plus courageux
que le coq privé. Le phasianus vartus, faisan

panaché, autre espèce originaire de Java, a
été pris aussi pour la souche primitive du
coq domestique; mais il en diCFère entre
autres choses par sa crête , qui n'est point
dentée (760). L espèce qui approche le plus
de nos coqs domestiques est le coq de Ban-
kiva, originaire des forêts solitaires de Java
et de Sumatra, que Teminck a fait connaître
le premier (761). Il n'y a certainement point à

douter que quelques-unes des variétés du
coq [)rivé ne viennent de ce coq de Bankiva.
Ce fait est un argument d'un grand [loids à

l'appui de la preuve des relations de com-
merce qui ont existé primitivement entre
ces contrées méridionales et celles du nord.
Cependant d'autres variétés pourraient bien
aussi tirer d'ailleurs leur origine ; et alors

se présente tout naturellement un passage
d'Athénée (1. xiv, c. 20) qui place la patrie du
coq dans la Perse.

PRATIQUES UELIGIEUSES, leurnécessité
jiour dévelop[)er le moral et raffermir. Yoij.

Moral.
PUESRYTIE. Voy. OEil.
PKÉVOYANCE, inventions qui la prou-

vent. Voij. Vliitrnduciion.

PRIOIUTÉ des RACES. — Dos que la

niéthoile scientifique a cessé de mutiler les

questions de leur partie antique et trans-
cendenlale, on a vu [loindre le désir de po-
ser le problème de la [irioritédes races après

'tion (les rabbins ou de ta version clial;laîquo, qn'on
sa'l. èlrede bi'ancnnp posléiienrc au\ livres de la

iJilili'. Rpste sonleniiMl le passade nii il est question
«les mets servis il Sali>nioii, daii^ l'eiinMU'ialinn des-
quels lliîiiic le bnihuurini, (pic Iviindii (la luit par
fO<is cKi/inissés, cl It; T.iij;. de .lérusalem p:ii- oies.

•«eseiiius se ranjje à cMe diMiiièrc opinion.

le problème de funilé ou de la multipli-

cité des espèces. Il va des non-unitaires
de bon accommodement c]ui réduisent leurs

exigences îi deux espèces premières, une
blanche et une noire, dont l'union explique-

rait toutes les variétés aujourd'hui connues.

Ce que nous avons ditdu croisement ne per-

met pas d'exagérer à ce point l'importance

de son rôle. D'autres criti(pies voudraient

voir l'explosion simultanée de toutes les

nuances actuelles dans la deuxième ou troi-

sième i^'énération de la famille adamique,
par une spontanéité comparable à celle des

couleurs que nous voyons apparaître dans

une génération d'animaux drmiestiques ;

une couvée de poulets, une portée de chats,

de lapins, etc.

En admettant ce fait primitif, il resterait

à savoir pourquoi la môme bigarrure ne
reparaît plus au même degré et pour([Uoi

les couleurs venues spontanément se se-

raient perpéiuées par la génération ?

Ce que nous avons déjà dit de la puis-

sance des milieux et de l'énergie physiolo-

gique des races dans le monde ancien, ré-

])Oiidrait jusqu'à un certain point. La prin-

ci[)ale incertitude serait reportée sur la cou-

leur et la forme première d'oii les autres

formes et couleurs auraient dévié. Cette

question physiologique est très-importante,

puisqu'elle renferme le grave problème
moral : L'humanité a-t-elle commencé par
la civilisation ou par la barbarie?
Admettons la croyance favorite de notre

orgueil : L'homme blanc est l'élaboration la

plus avancée de l'intelligence et de la

beauté; il nous faudra conclure que le

progrès humanitaire est un accident rare et

lent ; car les races blanches ne forment pas

môme un tiers de l'humanité entière. Si

l'homme basané ou noir fut l'homme primi-
tif il semble devoirattendre encore sa trans-

formation deux fois le temps employé par

la nôtre, en supposant, chose fort douteuse,

que toutes les zones puissent s'harmoniser

avec une race unique et blanche !

Nos lecteurs sont préparés à une doctrine

plus consolante et plus prouvée. Le basané

et le noir sont des dégénérescences du type

primitif. Mais le retour vers ce type, pos-

sible par les voies lentes de l'émigration,

du progrès social et des croisements , ce

retour s'opère instantanément par l'albi-

nisme; phénomène exceptionnel qui recons-

truit et démontre la règle première.

Un couple albinos peut coloniser des

blancs au beau milieu de [lopulations basa-

nées quand le climat permettra le maintien

de ces blancs et leur élargissement en na-

tion. Cette théorie me paraît une des ex-
plications les plus vraisemblables de ces

tourages, tribu blanche découverte sur le

(7,'>8) La lialrocliomyomnclik cite le coq (v. 191);

mais il est élaldi que ce poënic a été coniposé loiig-

t(Mnps ap'ès Homère.
(7.S!)1 r.i iiv, Var. Ilisl., il, 28.

(7(>0) Mars inntvyiilhl's niiurtlnn, p.
")."'.".

(701) Ilisl. iinluirllr lU'i gntli'iiictrt- Aiiistculaui

1813, ô vol.
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liaut plateau do rAfri(}ue riiéridionale, et

de plusieurs tribus fort pâles rencontrées

sur les régions fraîches des Alpes améri-
caines.

Ce serait abuser du même fa't que d'ac-

cepter sans réserve la tradition cingalaise

(juc nous rapporterons au mot Roux ; et

d'attribuer à un couple albinos, issu de pa-
rents l)asanés, rori,4ine et le développe-
ment de la race blanche tout entière. Cette

race, en Asie, est enserrée sur trois côtés

l)ar les races basanées : même en Europe et

en Afrique septentrionale , les lapons et les

nègres lui servent de cadre, comme les ba-
sanés et les noirs dans l'Amérique et dans
toutes les colonies. La race blanche, consi-

dérée sur la iiui|)i)einonde , avraiment l'air

d'un grand albinisme. Mais nous allons voir

que cet argument est plus spécieux aue so-

lide.

Un savant prélat , à qui l'ethnographie

doit un exi)osé concis du dogme unitaire ,

déclare que la priorité de telle ou telle race

est plus dillicile à établir ipie le départ de
toutes d'une seule famille. Il rentre simple-
ment dans les données traditionnelles rela-

tives à la couleur de nos premiers i^arents

sans déduire des motifs scientifiques de cette

conclusion.
Prichard dans sa première collection eth-

nographique, avait posé l'état primitif de
l'humanité dans la race nè;2;re et ses progrès
successifs dans le passage au basané et au
blanc. Son dernier livre n'a pas reproduit
cette opinion plus inotfensive assurément
que celle de la graduation des âmes. Pri-

chard excelle à colligerdes faits et même à

les rapprocher avec sagacité. L'ethnograjjhie

doit une reconnaissance infinie à son savoir

et à sa patience. Mais cette masse de faits

voile plutôt qu'elle ne fait éclater la thèse

unitaire ; l'argument philosophique est indé-

cis comme la conclusion d'une foule de

hautes questions de morale et d'histoire

qu'il est bon d'entamer avec modestie, mais
périlleux d'à -.andonner avec le doute.

La priorité de l'état sauvage ou tie la civi-

lisation est une des questions laissées par

lui dans ce douloureux suspens. L'antério-

rité de la race nègre trancherait l'incerti-

tude mais en faisant commencer l'humanité

par la vie sauvage dont le nègre porte la

livrée la plus prononcée. La bouche forte et

les grosses oreilles des races basanées sont

aussi des signes de décadence. D'ailleurs la

position géographique des nègres ou quasi

nègres, est assez variée, mais toujours elle

se trouve à l'extrémité des rayons chroma-
fiques que nous avons vu diverger de l'Asie

centrale : L'.\frique, Malacca , l'Océanie, la

Californie , les iles Aléoutiques.
Desmoulins avait idacé des Nègres au Ne-

paid où l'on a trouvé des bloniis. L'hypo-
thèse de Prichard se serait fort accommodée
de cette supposition. La race placée à l'ex-
trémité du rayon peut indiquer la première
et la ]ilus lointaine émigration de l'huma-
nité, mais non son premier état (jui a été
modifié par des climats nouveaux et par des
décadences sociales.

Le nègre , type primitif de l'humanité ,

se rencontrerait encore parfois dans les cri-

ses éprouvées par les autres races déviées
de ce type. L'albinos est un accident très-
fré [uent chez toutes les races basanées et

même nègres. Le roux est un accident plus
rare que celles-ci , mais constaté aussi chez
les basanées et fréquent chez les blanches.
Chez celles-ci, au contraire, le mélanisme
n'est que [lartiel, indécis et rare. Le mezzo-
Icrmine de toutes les nuances, l'albinos

robuste , le roux, réunit seul toutes les con-
ditions physiologiques pour l'origine de la

famille humaine et pour ses permutations
successives.
Toutes les races se ressemblent dans la

première enfance , puisque les races les

plus basanées naissent souvent dans une
peau claire et des cheveux très-blomis, sorte
d'albinisme temporaire qu'on a observé
partout. On trouve encore une analogie sin-
gulière entre la face des jeunes enfants
blancs et la face des adultes chez les nations
colorées: Un petit nez relevé, caché entre
d'énormes pommettes de joues turgides qui
gonllent les lèvres, même au delà du ni-

veau du nez. L'enfance sociale des nations
basanées se marquerait-elle aussi sur les

traits, comme on a cru voiries états sociaux
se graduer dans la configuration des crânes ?

Curieux aperçus, graves questions que le

temps et la science devront mitrir.

PlUOKITÉ DE LA civiLisATiOîi. Uoi/. Edu-
CAIULITlî DES BACES.
PHOCNATHE. Voy. Crane.
PROCHES. Voi/. Destinées des races

HL'MAINES.
PSYCHOLOGIE des diverses races hu-

maines. Voy. Races humaines.
PSYCHOLOGIE généralede l'homme. Voi/.

Caractéristique de l'homme.
PSYCHOLOGIE des nations africaines.

]'«(/. Races humaines.
PSYCOLOGIE des nations nègres. Voij.

Races humaines.
PUELCHES. Voi-. Méditerranéens.
PUISSANCE E'î GRANDEUR de l'homme.

Voy. VJnlroduction.

RACES HUMAINES, LEUR classification.—
Aux articles Cuane, Cheveux humains. Peau,
Os, Genre, etc., iidus avons passé en revue
k's exemples les plus remarquables, les plus

tranoiiés, les cas exlrêines des diversités de

forme et de couleur qui se montrent dans

les races humaines, et nous l'avons fait dans

le but de déterminer s'il n'y en a pas dans

le nombre qui s'élèvent au rang de dill'éren-

ces sjiéiiliqiies. Nous avons déuinnlré qu au-
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cuiic les [Hirtifularités physiques qui disliii-

^uciit entre elles les diverses familles hu-

maines ne dépasse les limites auxquelles

jieut atteindre une variété naturelle, qu'au-

cune ne sort de la sphère de celte sorte de

variations qui, dans presque toutes les espa-

ces vivantes, sont prêtes à naître sous Fin-

(lui'nce de causes favorables à leur dévelo;'-

jieuient. {Voy. Variations.) 11 nous reste à

étuJier maintenant Tordre dans lequel la

nature a groupé ou distribué ces pliénouiô-

nes, et h découvrir les circonstances au mi-
lieu desquelles ils se montrent.
On a projiosé déjà Inen dos systèmes difl'é-

rents de classili'ation pour les variétés de
la famille humaine ; et iiarmi les écrivains

qui considèrent le genre humain comme
comprenant plusieurs races distinctes, il n'y

en a pas doux ([ui s'accordent sur le nombre
de grou|)es à établir. Cette division, ne re-

posant point sur des principes fixes, laisse

un champ libre à l'arbitraire, et iiermet à

chaque auteur d'établir, suivant que cela lui

convient mieux, un grand ou un petit nom-
bre de sections. De là il arrive (pie clia([ue

nouvel ethnologiste défait l'arrangement de
son prédécesseur, subdivise les nations qu'il

avait réunies, réunit celles qu'il avait séjia-

rées. Pour moi, qui suis loin de regarder

comme un fait établi que l'espèce humaine
soit sortie originellement de plusieurs sou-

ches distinctes, je n'ai point à enrer dans
cette discussion. Je m'efforcerai de décrire

brièvement les principales races d'hommes,
en considérant comme familles distinctes

celles dont l'existence repose sur les preu-
ves liistoriques, et spécialement sur les preu-

ves dérivées de la considération des langues;

car de tous les caractères par lesquels un

f)euple se distingue des autres, la langue est

e plus |)çrmanent, et on peut montrer ([ue,

dans beaucoup de cas, il a survécu uième à

des changements très-considérables dans les

caractères [ihysiques et moraux. La glosso-

logie, ou l'histoire des langues fondée sur

une analyse attentive et profonde {le leurs

rap[)orts, est un champ d'investiçations pour
ainsi dire tout nouveau, mais qui a déjà été

exploré avec beaucoup de succès , et dans
lequel on fait chaque jour de grandes dé-
couvertes. Chaque jour aussi on arrive à se

mieux convaincre de la nécessité de donner
[lour base à l'ethnologie, c'est-à-dire à l'his-

toire des nations, l'étude des rapj)orts qui
existent entre leurs langues respectives. Le
grand but qu'on se propose dans cette étude
est, en etlet, bien moins de tracer l'histoire

des langues, que celle des races d'hommes
dont elles servent à attester l'affinité. Nous
tiendrons compte en même temps des gran-
des distinctions pliysiques dont il a été

question dans les articles indiipiés plus

haut, et surtout des trois divisions relatives

à la foruie du crûne. C'est iirobablement la

plus permanente de toutes les variétés phy-
siques, et on ne piuit du moins se dispenser
d'y avoir égard ciuamJ, dans une classilica-

tion, il s'agit de disiriijuer des nations.

La distriliution la plus connue et la plus

généralouiont reçue aujourd'hui est celle qui
se reconiuiande par rado|>liori (pi'en avait

faite (}. Cuvicr. Elle n'aii[:arlient pas tout

entière à ce grand écrivain, mais il l'a expo-
sée d'une manière [ilus romj lète et plus

])ré(ise qu'on ne l'avait fait avant lui. Ce
système rattache les différentes races humai-
nes à autant de chaînes de hautes montagnes,
(pii en sont en quelque sorte le berceau. On
suppose que la première jialrie ou la station

j>rimitive des races qui ont peuplé l'Europe

et l'Asie occidentale est le mont Caucase.

D'après cette conjecture, les Euiopéens, un
grand nombre de nations asiaticpies, et

méuie quelques Africains, ont reçu la nou-
velle désignation de Caucasiens. On suppose
de mèuie que les nations de l'Asie orien-

tale ont leur origine dans le voisinage de

la chaîne altaïque; on les désigne sous le

nom de races mongoles, généralisant ainsi

le nom qui appartient en propre à des peu-
ples habitant les plus hautes régions de cette

vaste chaîne de montagnes. Les nègres afri-

cains, auxquels on donne pour berceau le

versant méridional de l'Atlas, sont désignés

simplement sous le nom de race éthiopienne,

les Ethiopiens étant le seul peuple noir

connu dans la haute antiquité.

C'est par suite de queli{ues notions assez

vagues, enqiruntées les unes à la pliy.sique

spéculative, les autres à l'histoire, ou plutôt

à la mythologie, qu'on a été conduit à rap-

porter à certains points très-élevés du globe
l'origine des races humaines. Les premières
cimes de montagnes qui surgirent au-dessus

de la surface de l'Océan primitif durent,

comme disent certains philosophes théori-

ciens, être « le premier théAire sur lequel

se montra la vie organisante de la nature. »

Wildenow et d'autres naturalistes , qui

comme lui se sont occupés de l'histoire des
faiiiilles végétales, les supposent concen-
trées d'abord sur un [)etit nombre de régions

montagneuses, d'où elles se seraient, avec le

temps, répandues vers le plat pays, en pous-
sant des colonies le long des torrents et des
rivières qui preiuient leur source dans ces

montagnes. Ainsi, c'est à tous les êtres orga-

nisés, à tous les êtres vivants, que les hautes
montagnes, suivant une opinion fort com-
mune, auraient autrefois servi de berceau.

Les théories géologiques ont dû aussi

contribuer à populariser ces idées ; et nous
ne voulons pas ici parler seulement des

théories de Buffon et de Bailly, mais encore

des opinions des anciens philoso[i!ies, qui,

longtemps avant l'époque de Juslin et de

Pline, soutenaient déjà que les montagnes
de la haute Asie devaient avoir été la pre-

mière partie du monde habitée par les hom-
mes, attendu que cette i-égion devait, dtins

rai)aissement graduel de température qui
s'opère à la surface de notre planète, avoir

été refroidie la première, et que la première
aussi elle avait dû s'élever au-dessus du
niveau de l'Océan.

D'un autre côté, les traditions ijoétiques

du monde ancien représentent les hautes

montagnes comme ayant él» le théâtre des
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prcmiôres aventures mytliiques des dieux
et des liommes, comme les points de la terre

sur lesquels venaient d'abord se poser les

tHres célestes, lors([u'ils descen laient de
leurs demeures étlicTées pour hainter parmi
les hommes et pour devenir les patriarches

du genre humain.
Les hautes montagnes sont les points du

glohe sur lesquels laurore de riiistoire a

jeté ses |)remiers rayons; c'est de là que
part le til des légendes des premiers âges,

dan? la cosmogonie des Indous, c'est sur le

sommet du Maha-Meru, montagne qui s'é-

lève au milieu des sept grandes péninsules
(Dwinas), « comme le pistil du lotus au
milieu de ses pétales épanouies, » c'est sur
cette montagne, disons-nous, ijuc Hrahma,
le créateur, siège sur un trône élevé couvert
d'or et de pierreries, et est adoré par les

Rishis et les Gandharbhas, tandis que les

gouverneurs des quatre divisions de l'uni-

vers ont leur place sur les quatre faces de
la montagne. Célèbre aux mêmes titres dans
la mythologie de Zoroasire et de l'Iran, la

montagne sacrée Albordj, ilont la base re-

pose sur la terre, élève à travers les s|)hères

célestes, jusqu'aux régions de la lumière
surnaturelle, son gigantesque sommet, qui
est le siège d'Ormuzd. C'est de ce sommet
(pie part le pont de Tshinevad, qui conduit
les esprits bienheureux des hommes pieux
à Gorodman, la voûte solide du ciel et la

demeure des Ferouers et des Amshaspands.
Les prosaïques disciples de Confucius ont
aussi leur montagne sacrée, le Kuen-Lun,
qui fut, selon les légendes, le séjour des
premiers patriarches de leur race. Les mu-
sulmans de l'Arabie et de la Perse ont leur
KAf poétique. Les monts sourcilleux de la

Phrygie et de l'Hellade, l'Ida, l'Olympe et

le Pinde, étaient, comme on le sait, fameux
dans l'îiistoire grecque. Enfin le Caucase lui-

môme réclamait sa part de la vénération
accordée aux lieux les plus élevés du globe :

le Caucase, cependant, dans les idées an-
ciennes, n'était pas le berceau de la raco
'puuaine, mais la demeure de Prométhée,
le crénteur de l'homme et l'inventeur de
l'astronomie.

Cependant toutes ces traditions ne sont
autre chose que les rêves poétiques d'hom-
mes dont l'iinaginafion élait excitée par le

spectacle des phi'iKHuènes météoriques qu'of-

frent les ré.;ioiis montagneuses, pliénomè-
nes splendides et pour eux incompréhensi-
liles. Il est impossible de prouver, et l'on

no peut même supposer avec quelque vrai-

semlilance, que l'espèce humaine ait com-
nienc'' à exister avant une époque posté-
rieure de beaucouj) à celle des dernières ré-

vdlulidus physiques qui devaient préparer
U'iiic iilauète pour l'ordre actuel de la créa-
tioi', et élever une grande [)artie de la sur-
face de la terre au-dessus du niveau de
l'Océan. S'il nous élait iiermis de former
une conjecture, ce sérail ([ue la race hu-
niaine dali^ il'uiie éjXKpie comjiai'alivement
l)(MU('(iu|i plus récente, el qu elle est née
dans une n'-gion aliomlaule ou prohiclinns

végétales et animales. Il y a d'ailleurs une
ancienne tradition conforme h cette hypo-
tiièse qui place le berceau du genre humain,
non

I
as sur le sommet neigeux des monta-

gnes, mais sur le bord de grandes rivières
qui fertilisent les régions les plus riches
de la terre : c'est la tradition de VHistoire
sacrée des Hébreux. Hiddekel et Peratli,

deux des quatre rivières du paradis mosaï-
que, sont bien connues comme étant le Tigre
et l'Euphrate; et à l'époque où a été écBiit le

livre de la Genèse, il est bien |)robable que
les deux autres rivières étaient également
connues.

Je n'essayerai pas de suivre l'histoire des
nations depuis la |)remière période à la-

quelle se rapportent les documents de l'ar-

cliéologie patriarcale contenus dans la pre-
mière portion du Pentateuque : le chemin
qu'il faudrait tenir est interrompu à chaque
l)as par des abîmes dont l'œil ne saurait

sonder la profondeur, et tellement enveloppé
de ténèbres, que tous les écrivains qui ont
essayé de s'y avancer se S()nt perdus dans
les obscurités de systèmes tout hypothéii-
ques. Pour trouver un terrain solide, quand
on approche des anciens temps, il faut sui-

vre la marche adoptée pour les sciences in-
ductives, procéder à posteriori, commencer
par les événements les plus récents, et re-
monter vers le passé en se guidant sur des
traces qui deviennent de moins en moins
distinctes. Si , en suivant cette méthode

,

nous cherchons à obtenir une vue un peu
nette de l'état et môme de la position locale

des races humaines dans les premières pé-
riodes de la société, nous trouvons les hom-
mes réunis en grand nombre, non sur les

l)oin!s les plus élevés et les plus stériles de
la terre, mais sur le bord des rivières et

près de leurs embouchures, là oiî se trou-

vaient réunis les moyens de communication
avor. l'extérieur aussi bien qu'avec les con-
trées intérieures. Le berceau des nations pri-

mitives (de celles du moins qui ont formé
de grandes populations et ont laissé un nom
célèbre) semble avoir été placé dans de gran-

des plaines ou de grandes vallées jjarcourues

par des canaux navigables et fertilisées par
des ruisseaux nombreux. C'est dans trois

contrées favorisées par de tels avantages que
la civilisation a fait ses premiers pas, qu'ont
été fondées les premières cités; c'est là que
se sont développées les premières institu-

tions politiques, que sont nés les arts qui
embellissent la vie. Dans une de ces con-
trées, les nations sémitiques, ou syro-arabes,

échangèrent leurs simples habitudes de peu-
jtles pasteurs contre la siilendeur et le luxe

de Ninive et de Rabylone. Dans une seconde,

la raco indo-ouro|)éenne, ou japétique, porta

au plus haut point de perfection le plus savant

de tous les dialectes humains, dialecte destiné

à devenir par la suite, et avec tles modifica-

tions diverses, la langue-juère des nations de
l'Europe. Dans une Iroisième, entin, dans la

terre de Ham, arrosée [lar le Nil, naquirent

et la littérature hiéroglypbitpie, et les arts

dans lesquels rRgyi)le, peudanl la première
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ère liisfoiiiinc, avait une telle suiiériorilé

sur le reste du monde.
On verra que dans ces trois grandes fa-

milles, et dans celles qui leur sont alliées

par l'origine et le langage, sont coui))rises

presque toutes les nations civilisées , et

môme, on peut le dire, la plupart des nations

rxjunues de •l'antiquité. En considérant ces

trois familles comme autant de l)ranches de
l'espèce humaine, il devient iiiti ressaut de
rechercher les ditléremes |>h\siques qui
existaient entre elles. Les informations que
nous donnent sur ce sujet les anciens écri-

A-ains sont en général très-incomplètes; ce-

pen.lant, en réunissant divers renseigne-
ments épars dans leurs ouvrages, nous pou-
vons arriver à la preuve que les trois races

dont nous parlons différaient enire elles par
de certaines particularités i)!iysiques. Nous
voyons qu'au temps d'Hérodote tous les

peuples basanés, bruns ou noirs, tous les

peuples à cheveux crépus ou frisés, à nez
aplati et à grosses lèvres, c'est-à-dire tous
ceux qui se rapprochaient un peu du nègre
africain, étaient supposés, à raison de ces

caractères et non pour d'autres causes, être

alliés de très-jirès aux Egyptiens, quoique
jirobablement ceux-ci ne ressemblassent
point aux véritables nègres , dont la race

était presque inconnue des Grecs. Les peu-
])les de la haute Asie, c'est-à-dire des con-
trées assyriennes, sont signalés par Hippo-
crate comme remarquables par la beauté de
leurs formes, par leur taille avantageuse,
et diffèrent très -peu entre eux par leur
apparence et leur stature (762) : de sorte

qu'ils se ressemblaient plus entre eux que
ne se ressemblent les peuples eurojiéens.

Nous pouvons considérer cette descrijjtion

comme se rapportant à la race syro-arabe.
D'autre part, nous trouvons çà et là, don-
nées incidemment, des descriptions des
Grecs, des Thraces, des Italiens, des Celtes,

des Germains, et nous pouvons, par ce

moyen, nous faire une idée assez juste des
particularités physiiiues qui caractérisaient
les peuples européens. Mais ces peuples ne
comjjosent pas à eux seuls notre troisième
branche de l'espèce humaine, laipielle com-
prend aussi certaines nations de l'Asie mé-
ridionale : nous désignerons donc par l'épi-

thète composée d'Indo-Européens les hom-
mes appartenant à cette race, que Schloezer
et d'autres écrivains allemands nomment
japétiques, de même qu'ils désignent sous
le nom de Sémitiques, ou Shémites, les peu-
ples appartenant à la race que nous avons
nommée syro-arabe.
Nous ne pouvons pas, d'ailleurs, considérer

ces trois divisions de l'ancien monde civilisé

connue répondant exactement aux trois

grandes divisions qui reposent sur la forme
du crâne : parmi les peuples qu'elles com-
prennent, on n'en voit [Joint de nomades,
point de sauvages; aussi ne trouve-t-on pas
chez eux ces lormes de crânes qui appar-
tiennent presque exclusivement aux races

d'hommes vivant dans l'un ou l'autre de ces
deux étals; tous ontcette forme de tète ovale
ou elliptico-spliérii]iie, (pie nous avons re-
connue être la forme donunanle (-hez les na-
tions dont la civilisation a développé les

facultés. Mais bien qu'on ne puisse pas dire
que les Egyptiens eussent le crâne étroit,

le crâne prognathe du véritable nègre, ni que
les nations lndo-Euro|ié('nnes eussent le

crâne pyramidal îles peii|iles de la haute
Asie ou des Jcliihijophdijcs du Nord, cepen-
dant on ne laisse pas que d'apercevoir un
certain air de parenté, u'une paît entre les

Indo-Européens et les Asiatiques sejjten-

trionaux; de l'autre, entre les Egyptiens et

les nations de l'.Afrique centrale. Par le

teint et plusieurs autres caractères physi-
ques, les Egyptiens étaient une race afri-

caine. Dans l'est et même dans le centre de
l'Afrique, il existe, ainsi qu'on l'a fait

voir, diverses tribus qui ressemblent beau-
coup aux Egyptiens par leurs caractères
physiques; et même, en prenant les diverses
peuplades noires qui habitent cette partie

du monde, on pourrait former une série qui
nous conduirait par degrés insensibles, du
type égyptien au type nègre le plus forte-

ment prononcé.
Si nous passons à des considérations d'un

autre ordre, nous remarquerons que la lan-

gue égyptienne, dans les principes essen-
tiels de sa construction grammaticale , a
beaucoup plus d'analogie avec les idiomes
africains quavec aucune des langues par-
lées chez les autres peuples; de même, les

langues de l'Asie se|)tentrionale ]iortent avec
elles de nombreux indices delà parenté, à la

vérité un peu éloignée, qu'elles ont avec les

idiomes de la race Indo-Européenne. La
forme ovale du crâne, fjui est le type ) ré-

dominant chez ces dernières nations, les dis-

tingue sans doute des Asiatiques à face

élargie; mais nous pouvons montrer par de
nombreux exemples que ce caractère Ji'est

pas constant, et que lorstpie les nations no-
nrades se sont organisées et civilisées, elles

ont acquis une forme de tête semblable à
celle des Européens.

Pricliard divise la famille humaine en trois

branc::es ou trois groupes principaux. Le
premier groupe est celui des nations syro-
arabes, iju'un célèbre chirurgien français,

le baron Larrey, considère comme le lyiK- le

plus parfait et même comme le jirototype du
genre luimain. Ces nations occupent une po-

sition centrale, et sont de chaque côté sé-

parées du contact des l.iarbares par les peu-
ples compris dans les séries suivantes. Les
Egyptiens forment son second groupe, et les

Indo-Eiirop6ens le troisième. Les diîrérenccs

physi(iues entre toutes ces nations ne sont
pas tellement grandes que la jilupart des ob-
servateurs ne puissent les attribuer à l'iu-

lluence du climat et à la diversité des mœurs
et (îu genre de nourriture.
De la description des Egyptiens il passe à

celle du grand corjis des nations de l'Afrique ;

(7C-2) Œuvn's complclcs, IraJ. pai- E. LiUié; Paris, 18i0, l. !l, p. 53.
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e) do môme après avoir dérrit les liido-Eu-

ropéens, il parle des peuples de la haute
Asie.
Parmi les peuplades africaines, il s'en

trouve plusieurs qui sont à l'état sauvage dans
son dernier de^çré, se nourrissant seulement
des fruits que la terre donne sans culture, ou
du produit accidentel de leur chasse, et vivant

au milieu des forêts, presque sans vêtements
et sans abri. Quant aux habitants de la haute
Asie, ils sont i)rincii)alement nomades ; la

rigueur du climat, la nature mêiue du pays
qui n'olïre guère que de vastes steppes, et où
rien de ce qui peut servira la nourriture de
l'homme ne naît spontanément, exclut de ces
régions toute tribu réduite au-dessous de la

condition des peuples pasteurs. Poury jiouvoir
subsistera l'état nomade, Thomme doit déjà
posséder quelques biens, être familier avec
quelques-uns des arts les plus simples, et con-
naître l'usage des vêtements, des lentes et des
chariots. Toute peuplade que l'indolence ou le

malheur auraient privée de ces ressources pé-
rirait infailliblement dans les déserts de la

Tartarie ; sur les bords du Sénégal ou de la

Ouara, elle dégénérerait seulement et des-
cendrait à l'état sauvage, c'est-ii-dire passe-
rait dans une classe qui offre des caractères
physiques différents de ceux des nomades.
Parmi les sauvages de l'Afrique, nous trou-
vons la forme de tête prognathe avec tous les

traits qui l'accompagnent; et ces traits sont
d'autant [ilus prononcés, que la dégradation
morale et pliysiquedela race est plus grande.
Quant auxliabitantsde l'Asie septentrionale,
ils ont pour la plupart le crâne pyramidal et

la face élargie.

La nature n'a pas fait des races; elle n'a

crééquedesinilividus, et c'est nous qui, dans
l'impossibilitédesaisir chacun de ces êtres
innombrables, les réunissons de manière à
former des groupes qui nous offrent le simple
caractère de l'imlividualité; il ne faut donc
pas chercher dans ces groupes rim|)Ortance
qu'offrent les choses pourvues d'une exis-
tence réelle. Us ne sont pour nous qu'une
sorte d'échafaudage au moyen duquel notre
esprit opère d'une manière à la fois plus
siVe et plus rapide. Trop peu nombreux, ils

facilitent extrêmement l'exercice des o[iéra-
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tions intelleelueli(!s, mais ils renferment des
êtres trop différents les uns des autres; trop
nombreux au contraire, ils rendent ces opé-
rations extrêmement complexes, mais ils

nous ra[)prochenl beaucoup de la vérité,

qui ne se rencontre que dans l'individu.

Ces races, qui présentent des différences
d'organisation permanentes, héréditaires et

indépendantes du climat et des autres cir-

constances accessoires, qui sont de véritables
souches fondamentales et originelles, qui ne
parai>sent plus aussi distinctes qu'elles ont
dû l'être dans l'origine des sociétés, qui se
sont insensiblement mélangées entre elles

par l'effet du commerce, de la guerre, des
expéditions des conquérants, des émigrations
forcées ou volontaires des peuplades entiè-
res, difl'èrent les unes des auti'es, non-seule-
ment par l'extérieur du corps, mais encore
par la charpente même qui lui sert de sou-
tien. En les rajiprocliant par leurs affinités,

on arrive à classer méthodiquement les hom-
mes, non plus comme l'histoii'e politique

sépare exactement les nations, d'après leurs

dénominations et les limites de leur terri-

toire, mais comme l'histoire naturelle divise
tous les corps organisés, en prenant pour
point de départ les particularités de leur or-
ganisation.
Sans prétendre analyser ici les systèmes

imaginés à ce sujet, depuis le xvu' siè-

cle , par quelques esprits méthodiques ,

nous rap))ellerons seulement qu'on a aban-
donné totalement la classification géographi-
que suivie jiar Linné, quand il a partagé les

hommes en Européens, en Africains, en
Asiatiques et en Américains; celle de Hun-
ier, qui, prenant pour base les diverses tein-

tes de la peau, divisait les individus de notre
espèce en mi-blancs, en basanés, en cuivrés,

en rouges, en bruns et en noirs; celle cntin,

beaucoup plus récente, de C. Sleiners, qui,

dans un ouvrage allemand publié d'abord
en 1793, n'admet que deux races, la belle et

la moins belle, et a mérité d'être taxé de
partialité, en rangeant les blancs dans la

première.
Le tableau suivant résume les. neufs clas-

sitiialions tentées jusqu'à ce jour par les

naturalistes.

CtV'IR.
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Les dillÏTcnlPS laocs (rhoiiiinos ne se dis-

tiiifi;uent point les uns des autres par des

earaclères fortement nianiués, uniformes
et permanents, comme se distinguent entre

elles diverses espèces d'un genre quelconque
^i'animaux. Toutes les diversités qui existent

sont des diversités variables; on passe de
l'une à l'autre par des nuances insensibles,

comme si l'on assistait aux ditférentes phases
d'une transformation graduelle; etmèmedans
beaucoup de cas, on a historiquement la

preuve que ce que l'on observe est en effet le

résultat d'une modification opérée sous l'in-

Uuence du tem[)s et des agents extérieurs.

Ainsi, si nous considérons les variétés de
forme, généralement regardées comme les

premières en importance, et que nous com-
mencions par les plus fondamentales de tou-
tes, celles qui se présentent dans le sque-
lette, et en particulier dans la léle osseuse,
nous trouverons qu'il n'y a pas un seul des
tjjies particuliers qui ne subisse des dévia-
tions et n'offre des exemples de passage à
une autre forme. Dans plusieurs races qui ont
généralement et originairement (du moins
autant que l'histoire peut autoriser l'emploi

d'une semblable expression) la forme pyra-
midale du crAne et l'élargissement de la face

du type mongol, la forme ovale de la tête et

les traits du type européen apparaissent non-
seulement comme variété individuelle, mais
dans bien des cas comme carai;lères distinc-

tifsd'une tribu. C'est ce qui résulte évidem-
ment des faits que nous avons présentés, en
parlant des cin(i grandes races nomades, et en
décrivant les Chinois, les Coréens, les Japo-
nais et les nations indo-chinoises. 'Voy. ces

mots.)
Les races noires nous présentent égale-

ment des variations de ce genre dans les

formes du crâne. Ai*isi, pour l'hémisphère
boréal, les nations soudaniennes, qui ont la

couleur et la nature des cheveux du nègre
proprement dit,.présenient une forme de tète

toute ditférente, et le ty|)(! varié, non-seule-
ment d'une tribu à l'autre, mais encore dans
le sein d'une même tribu; pourl'hémisjjhère
Austral, nous avons vu {Voij. Cafîies) sur le

plateau delà Cafreric, des Africains noirs et

à chevelure laineuse avec des traits presque
européens, tandis que, dans les {)laines bas-
ses, les nomades hottenlots nous présentent
des caractères physi(|ues très-voisins de
ceux qui forment le carailère dominant des
nomades de la haute A-.ie. Dans les races
aborigènes du nouveau monde, nous avons
trouvé [Vol/. Américains) au lieu de cette

uniformité qu'on avait supposée longtemps,
les variations les plus tranchées. Ainsi, pour
les formes de la tête osseuse, nous avons vu
que plusieurs des principaux types se trou-
vent parmi ces races , et se retrouvent, non
pas seulement quand on enibiasse toute la

population du nouveau continent et que l'on

coinpai-e entre eux les diHéi-ents groupes
diint cette population se conqjose, mais en
prenant les nationsd'unseuletmêmegroupe;
enlin, nous avons trouvé ces différents types
dans le sein d'une seule nation où ils se

présentent comme cas de variétés indivi-
du(dles.

Mais, de même qu'une seule nation peut
nous offrir la réunion de plusieurs ty|)es
crâniens, il arrive aussi que le jnême type
se montre chez des nations appartenant à
des rares complètement distin-les. C'est ce
que mettent en évidence trois têtes figurées
par Prichard, têtes qui appartiennent, l'une
à un naturel du Congo, la secon{le à un in-
digène américain, et la troisième à un Chi-
nois. « Je me suis borné, dit-il, à te seul
c\(Mnple, mais il m'eilt été fai il(> de les mul-
tiplier, et j'aurais jiu même en présenter de
beaui ou{) plus frapfiants, si, au lieu de me
borner k choisir parmi les (rànes que. je
possède, j'avais voulu melire à ( onlribulion
les grandes collections eihnolo^irpies. »

Si des variations de formes nous passons
aux variations de couleur, nous les trouvons
et 1)1 us nombreuses et plus apparentes encore,
môme sans sortir des limites d'une seule
ra( e. Il n'y a peut-être pas une seule grande
souche des nations , ayant ses branches
réjiandues dans différents diniats, qui ne
présente, sous ce rapport, les variétés le
plus fortement marquées. Il est vrai que
parmi les colons européens établis dans des
climats chauds, ces variétés ne sont pas
encore très-sensibles au bout d'un petit nom-
bre de générations; mais, dans beaucoup de
cas bien connus des colonisations déjà an-
ciennes se manifestent de la manière la plus
évidente. Nous les avons constatées pour les

Juifs et les Arabes (Voy. SÉMiTigi:E), et nous
les avons peut-être mieux fait ressortir
encore en comparant les tribus indoues ou
plutôt de race indienne, répand4jes dans
toute l'Lide, avec les tribus qui habitent
l'Himalaya. Nous pourrions ajouter une
multitude de faits aussi concluants, et nous
serions même pleinement autorisés à pren-
dre pour exemple l'ensemble de la famille
indo-européenne, jjuisque c'est d'une seule
et même souche qu'ont dû sortir la race go-
thique, la race iranienne et cette branche
ariane de l'Inde, qui comprend à la fois les

blonds Siah-Posh du Kaliristan, les habitants
aux cheveux jaunâtres et aux yeux bleus des
villages de Jumnotri et de Gangotri, et les
Indous noirs d'Anu-Gangam.
On a cité souvent les tribus aborigènes de

rAméri(iue, comme présentant, à cet égard,
une exception à la loi déduite des faits ob-
servés dans l'ancien cjintinent; c'est-à-dire

qu'on a prétendu que la couleur de la jieau

chez ces peuples était indépendante du cli-

mat. Nous avons vu, au contraire, que cette

inlluence des agents extérieurs ressort d'une
manière non moins évidente de la conifia-
raison établie entre des nations appailcnant
toutes à la souche américaine, que de celle

qui porterait d'une part sur les habitants de
l'Europe, et de l'autre, sur les races noires
de l'Afrique : témoin les Américains blancs
de la côte nord-ouest et les noirs liabitanîs
de la Californie. {Voy ces mois

)

Si (pielqii'un pouvait douter encore de la

relation ((ni existe entre la c(nili'ur des races
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liumaines et les climats des diflerciits pays
qu'elles habitent, il nous sullirait d'en appe-
ler aux faits les plus généraux que présente

l'histoire de l'espèce humaine, à ceux de ses

traits qui sont le plus l'orteinent marqués.
Ainsi, il est évident que la zone torride

est le siège principal des races noires , que
les zones tempérées sont celui des races

blanches , et que dans les climats en dehors
des tropiques, mais qui en sont encore assez

voisins, se trouvent des nations dont la cou-
leur est intermédiaire entre la teinte la jtlus

foncée et la teinte la plus claire. On peut
ajouter à cette observation, que sur les hau-
tes montagnes, et dans les pays très-élevés,

se trouvent des hommes dont la couleur est

généralement plus claire que celle des habi-
tants des pays dont le niveau est de très-peu
supérieur à celui de l'Océan, comme sont
les plaines sablonneuses et les districts ma-
récageux du. bord de la mer. Ainsi, en com-
mençant par l'Afrique, nous trouverons ré-
pandues sur ce vaste continent, un grand
nombre de races distinctes (du moins autant
que l'on est autorisé à considérer comme
telles des races qui diffèrent parle langage),

et l'on observera que celles qui habitent entre
les tropiques, ([uelque dissemblables qu'elles

puissent être d'ailleurs sous beaucoup d'au-

tres rajiports, se ressemblent toutes jiar la

couleur; de sorte que si nous considérons
l'Afrique connue divisée en trois parties par
les deux lignes tropicales , ces deux lignes

formeront réellement la limite géographique
des races à peau noire. La nature des che-
veux est peut-être un des caractères les jilus

pL'ruianeHts des diilérentes races, et pour-
tant ce n'est [las encore là un caractère

essentiellement fixe : rien ne nous prouve
qu'il ne puisse subir des moditicatious sous
l'inlluence de circonstances extérieures pro-
longée pendant une longue suite de généra-
tions. En etfet, bien qu'on ait coutume de
dire que les nègres ont la tète couverte de
laine, leurs cheveux ne se distinguent réel-

lement de ceux des autres hommes (jue [ ar
des différences extérieures; ils offrent, ainsi

que nous l'avons fait voir précédemment
(» oij. Cheveux humains. ), la même structure

inti e, structure qui ne nermel en aucune
fa/on i|u'on lesassunile à la laine. Au reste,

si'poui' les animaux les différences les plus
marquées dans le système pileux ne consti-

tuent |ias tles distinctions spécifiques, des
dilVérenies dans l'aspect de la chevelure

n auront pas plus de valeur pour les b.om-

mes, et on pourra d'autant moins leur accor-

der une telle inqiortance qu'elles ne pré-

sentent rien de tranché, quand on ne se

borne pas à considérer les variétés extrêmes.
Si nous [irenons en bloc les nations afri-

caines, c'est-à-dire les tribus noires, dont le

séjour dans ce pays remonte à un temps
immémorial, nous trouverons jiarmi elles

tout(vs les gradations possibles dans la tex-

tuie des cheveux , depuis celle que nous
jtrésente la tète ratinée du Cafre avec ses

|)etiles mèches courtes et serrées, collées
contre le péricrdnc , jusqu'aux boucles à

grosse frisure du Berbère, et de- là à la che-
velure simplement ondée du 'l'ouariik ou du
Tiliou. Dans cjuelques cas même, il paraît

qu'on peut suivre historiquement la trans-
formation.

Disons à présent quelques mots, premiè-
rement, des variétés |)hysiologiques, ou des
ditfér(>nces existant entre les races humaines
relativement aux lois de l'économie animale,
et secondement, des variétés psychologiques,
c'est-à-dire des diversités dans les facultés

et les hal)itudes mentales, ou, en d'autres
fermes, dans le caractère intellectuel et mo-
ral des nations.

Comparaison physiologique des races hu-
maines. — J'ai dit ailleurs [Voy. Cenre et

Variations), que la physiologie comparée
fournissait un bon critérium pour détermi-
ner l'identité ou la diversité spécifique de
deux ou de plusieurs races d'animaux, dont
l'origine commune était mise en «luestion.

Le critérium au([uel je faisais allusion, re-
pose sur cette observation générale que

,

pour les variétés mômes les i)lus divergentes
d'une seule esjièce, les grandes fonctions de
l'économie animale s'exécutent suivant un
mode parfaitement uniforme, tandis qu'ils

se présentent toujours avec des circonstances
différentes ((uand on les observe dans des
espèces réellement distinctes, quelque voi-

sines que puissent être ces esj èces. Il s'agit

maintenant de faire aux races humaines
rajiplication de cette remarque, ce qui nous
conduira à une série de reclierches un peu
différentes de celles dont nous nous sommes
occujjés jusqu'ici, et de voir si nous arrive-

rons cejendanlainsiaux mêmes conclusions,

relativement à la question principale que
nous nous étions [iroposé de discuter.

L'économie animale S(?montre dans toutes .

ses fonctions soumise à des lois constantes :

ainsi, pour ne parler que de celles <iui ont
rapporta la re| nuluction, les éjioques des
fécondations, l'intervalle qui les séj are, la

durée de la gestation chez les mammifères,
celle de l'incuiiation chez les oiseaux , le

nombre de petits, le temp.s i^endant lequel
ils ont besoin des soins de leurs parents, etc.,

sont autant de circonstances fixées jiour

chaque esi èce d'une manière invariable!
Pour chacune aussi, quoi(iue certains indivi-

dus puissent offrir des cxcejilions, la nature
a réglé d'avance la marche du dévelopi e-
nient de l'organisme, le temps qu'il faut

à l'animal pour arriver à sa plus grande vi-

gueur, celle où il commence à décliner, les

diilérentes |)hases par lesquelles il passe,
enfin la durée totale de sa vie.

Avant d'entrer dans le nouveau champ de
recherches que nous venons d'indiquer, il

convient de faire une remarque qui devra
modifier siniiulièremenf les conséquences à

tirer des faits qui vont jiasser sous nos
yeux : quoiqu'il suffise d'un rapide examen
pour arriver à reconnaître qu'il n'y a pas, à

beaucoup près, autant de dilférence dans la

structure des organes internes et dans leurs

fonctions, que dans les caractères extérieurs,

tels (pie la couleur de la [leau, la nature des
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producliciiis Cjiiiitniioïqucs, elc, il ne faut

pas croire que les phénomènes physiologi-

ques et les appareils du jeu desquels ils ré-

sultent, ne soient sujets à aucune variation,

niôine dans les fonctions internes. Nousavons
fail allusion ailleurs (Voy. Yauiations, Gen-
re j au changement singulier qui se pro-
duit cliez les vaches, par suite de l'inter-

vention de l'homme , chaiigenient dont
l'iiahilude lait, pour la plupart des races, un
caractère héréditaire, et qui a pour résultat

de iirolonger la durée du temps pendant le-

quel l'animal peut donner du lait. Ce fait,

ainsi que d'autres (jue nous avons égale-

ment indiqués, sensblc jirouver que lorsque
les animaux domestiques ont été placés

dans certaines conditions, en vertu des-
quelles leur nature a subi une modilication
particulière, et lorsqu'ils ont obéi pendant
jilusieurs générations à une nouvelle loi.

agile et musculeux, quoique maigre; le se-
cond, trapu, gras et pesant, nous savons bien
que ces difléreuces dans les caractères exté-
rieurs sont l'indice de modifications plus
inofondes encore dans l'organisation, mais
nous voyons aussi les causes extérieures en
vertu desquelles ces modirications tendent à
se produire. Mais il y a des cas oii nous ne
jiouvons pas nous rendre com[ite de la ma-
nière dont agissent ces influences exté-
rieures, et oij nous n'en devons pas moins
supposer qu'elles sont, avec les modifica-
tions que nous observons dans des rapjiorts
de cause à efl'et. C'est à quoi nous ne pou
vons guère nous refuser, parexem[ile, quand
nous voyons que ces modifications ont pour
résultat d'ada.Dler un type organique parti-
culier aux conditions locales d'existence.

Il n'est pas douteux que ce ne soit d'apiès
un principe semblable que la constitution

'habitude devient, i)our la race, comme une de certaines races se modifie assez pour
secondenature.Orccquenousobservonspour supporter, sans inconvénient, des climats qui
les races d'animaux inférieurs, s'observe sontmalsains et souvent même mortels pour
aussi pour les races humaines, et l'on peut en d'autres races. Ainsi le climat de Sicrra-
citer de nombreux exemples. Nous avons vu Leone (763), qui est si fatal aux Européens,
(juechez lesanimauxqui habitent depuis des n'exerce, pour ainsi dire, aucune fâcheuse
siècles les hauteurs des Andes de l'Ainéri- influence sur les naturels ; or, cequi prouve
que du Sud {Voy. Péruviens), la poitrine que cela ne tient pas à une différence ori-
est jdus dévelopjiée, les poumons sont p.lus ginaire dans l'organisation, c'est que quand
larges que parmi les tribus du. plat pays; on a amené, de la Nouvelle-Ecosse dans ce
mais en même temps que nous remarque-
rons combien cette particularité de constitu-

tion est utile à des hommes obligés de res-

pirer un air Irès-rarétlé, nous ne devrons pas
jierdre de vue que cette modification est

précisément celle que tendent à produire
les circonstances extérieures dans lesquelles
ils sont j/lacés; de sorte qu'au lieu d'en

pays, des nègres libres, dont les ancêtres
avaient résidé pendant quelques générations
dans un climat fort différent , ils ont été
sujets à leur arrivée aux mêmes maladies
que les Européens : c'est un fait qui a été
attesté h Priciiard )'ar un liabile médecin,
qui avait fait un long séjour dans la colonie.
Dans ses licvhcrclirs sur l'histoire physique

conclure du fait observé que les Quichuas du genre humain, Priciiard a réuni un grand
et les Aymaras forment une race particulière nombre d'exemples semblables d'acclimata-
qui a été créée originairement avec une lions et de changements survenus dans des
constitution appropriée aux circonstances races transportées sous un nouveau climat,
locales dans lesquelles elle était destinée à J)e l'ensemble des faits qu'il a cités, résulte
vivre, nous [louvons continuer à voir en la preuve que ce changement ne s'opère que
eux des brandies de la grande famille amé- graduellement et n'est complet qu'après filu-
ricaine; nous pouvons les citer en exemple sieurs générations, mais que, une fois jiro

des effets produits par l'influence longtemps
jirolongée des agents extérieurs et dé l'iia-

bitude , effets qui ont pour but de mettre
l'organisme et les fonctions en harmonie
avec de nouvelles conditions trexisfence. Ce
seul exemple suffirait pour nous donner une
idée des modifications que peuvent subir les

races humaines , et qui ont pour résultat

d'adaiiter leur constitution au climat dans
lequel elles sont ap|ielées ;i vivr^; mais des
cas analogues se présentent de tous côtés,

jiour peu qu'on se donne la [leiiie d'ouvrir
les yeux.
Ouand nous considérons , d'une jiart

,

l'Ara lie qui se contente, jour su nourriture
jouinalière, de cinq dattes et d'un ];eu d'eau;

et de l'autre, l'Esquimau qui dévore dans un
lepas des quantités énormes de laril de ba-

leine
;
quand nous voyons le juemier, svelîe,

duit, les nouveaux caractères deviennent
héréditaires et restent imprimés d'une ma-
nière permanente sur la race.

Si donc on fait la part de ces modilications
qui s'opèrent en vertu do la loi d'ailaplation,

on trouvera qu'il y a chez (ouïes les races
humaines une uniformité remarquable rela-

tivement aux principales lois de l'économie
animale, relativement aux grandes fonctions
physiologifjues.

I.a durée moyenne de la vie humaine est

à [teu près la même chez les différentes ra-
ces d'hommes. Cependant, afin d'estimer à

leur juste valeur les faits sur lesquels on
opèr(? dans les travaux relatifs à cette ques-
tion, il fauT prendre en considération l'im-
iiiense influence que le climat exerce sur
les lois de la mortalité, et se rappeler en-
core que cette cause n'est jias la seule qui

(765) Stormoxt, Effrl sur la topographie wcdicale

de la cote occidentale cCAfrique , et parliculicrcmeril

sur celle lie la colonie de Sierra-Leoue; Paris, f822,

DICTlo^^. d'Anthropologie.

iii-i". — T^Év^^OT, Traité des maladies des Euru-
prcns dans les pays chauds i 18 iC, \>. '2ViS. .

^
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puisse modifier ies lésullal-^. On sait que le

nombre proportionnel li'in lividus (jui attei-

gnent un ;lge donni'> ditlère selon les pays, et,

}>ar exemple que [ilus le climat est chaud,
toutes circonstances étant é.^ales d'ailleurs,

l)lus la moyenneile la viehumaine est courte.

SIème sans sortir des limites de l'Europe,

on trouve, à cet é^jard, des ditlérences très-

g;randes.

D'après les calculs de M. Moreau de Jon-
nès, le chift're qui exprime la mortalité, ou
(ce qui revient au même, quoiqu'cn sens

inverse) la durée moyenne de la vie, peut
varier beaucoup suivant les pays. Nous
donnons ici un court extrait d'un talileau

]>résenté à l'Insiitut par ce célèbre statisti-

cien. Dans le travail original, il y a, pour
plusieurs pays, les résultats de recensements
faits à des éiioijues diflférenles, résultats qui
ont pour objet de faire ressortir l'influence

que peuvent exercer sur la durée moyenne
de la vie les c!»anj;ements politiques et les

«méliorations sociales : c'était une question
lont je n'avais point à m'occuper, et j'ai re-

iranciié du tableau tout ce qui y a rapjiort,

ne bornant à conserver les chiffres qui peu-
vent attester l'influence du climat.

TABLE DE LA MORTALITÉ ANXIELLE DES DIVERS

DE l'EIKOPE.

Iiuliv

En Suède, Jt; 18-21 jusqu'à 1823 1 mort

Uns.

éliminant celte cause luodillraJrii'e, la durée
moyenne de la vie serait iiarliuit à peu près
la môme, quelque ditt'érenles (jue fussent
les races que l'on considérât. Des calculs re-

latifs principalement aux races blanches-
avaient conduit à admettre qu'il meurt un
tiers des honuues avant l'Age i!e dix ans,
qu'il en meurt moitié avant ti-ente-cinq, les

les deux tiers avant cinquante-deux, et les

trois ([uarts avant soixante- un ; les calculs
faits dej)uis ont donné des résultats liès-ilif-

férents. Selon l'estimation de Hufeland, sur
cent individus qui viennent au monde, cin-
quante meurent avant d'avoir atteint leur
dixième année, et six seulement vivent
passé ]';lge de soixante ans (765).

De nombreux exemples de longévité par-
mi les Européens ont été recueillis par
M. Easion, qui a réuni dans le tableau sui-
vant les résultats numériques de ses recher-
clies. 11 ne tient compte, comme on le voit,

que des individus qui ont vécu au delà de
cent ans, et il en trouve, en procédant de dix
en dix aimées :

Depuis 100 jusqu'à no incIii>iv(:monl, 1510
277
81

110 -
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climats ililT(^rents la tendance à exister pen-

dant un temps donné, est la même : la durée
lie la vie varie seulement, parce que les cau-

ses extérieures qui auiènent fies catastro-

phes aocidentelles et prématurées, ou celles

<jui nuisent à la santé et altèrent l'or^^anisa-

l!on, sont plus communes et plus puissan-
tes dans un climat que dans l'autre.

La tenqiératurc propre du corps est à peu
près la même dans toutes les races d'iiom-

mes. Ce fait a été constaté par les recher-
ches du docteur Davy, qui a étudié à fond la

question.
Il n'y a pas non plus, entre les diverses

races, de différence remarquable relative-

ment à la frciiuencc du pouls, ou aux autres

fonctions vitales ; ou plutôt on ne trouve
que des différences accidentelles et momen-
tanées qui s'expliquent facilement par l'ac-

tion des influences extérieures.

Parmi les questions qui se rattachent à

celte |)artie de la i)hysiologie, il en est une
qui n'a pas encore été suffisamment exami-
née, ou du moins sur laquelle les natura-
listes et les médecins ne sont pas conqilé-

tement d'accord. On a cru pendant très-lon„'-

temps que l'époque fixée parla nature pour
le mariage, et le commencement des rela-

tions entre les sexes, variaient selon les cli-

mats ; on a répété, sans qu'il se trouvât per-

sonne pour le contredire, que les femmes
des pays chauds commençaient à avoir des
enfants, ou à être capables d'en avoir, bien
plus tôt que celles des pays froids, et qu'el-

les devenaient vieilles à un âge ou les fem-
mes d'Euro[)e ont encore toute la fraîcheur

de la jeunesse.
Cette 0[)inion s'était accréditée universel-

lement chez les physiologistes, elle aval;

été établie par l'autorité du célèbre Hnller,

et jamais jusqu'à ces derniers tenqis, elle

n'avait été, je le répète, l'oijjet d'une con-
testation (7G(j). Montesquieu s'en enqiara
comme d'un fait propre à expliquer une
partie des grandes diversités morales qui
établissent une ligne de séjiaration entre les

Orientaux et les nations de l'Occident. « Les
femmes sont nubiles dans les climats chauds,
dit ce plnloso|ihe, à huit, neuf et dix ans:
ainsi l'enfance et le mariage y vont pres-

que toujours ensemble. Elles sont vieilles

à vingt ; la raison ne se ti'ouve donc jamais
chez elles avec la beauté. Quand la Ijeaulé

demande l'empiie, la raison le fait refuser;
(piand la raison pourrait l'oiilenir, la beauté
n'est plus. Les femmes doivent être dans la

dépendance, car la raison ne pnit leur pro-
curer dans la vieillesse un (lupire (pie la

beauté ne leur avait i)as donné dans la jeu-
nesse môme. Il est donc très-simple (pi'un

homme, lorsque la religion ne s'y oppose
pas, quitte sa femme pour en prendre une
autre, et que la polygamie s'introduisi; (767)

On s'était fait en Europe, d'après les as-

sertions de voyageurs qui manquaient de
données suffisantes pour établir une proposi-
tion générale, des idées fort exagérées sur
la précocité physique dans les pays chauds,
surtout dans l'Arabie et la Palestine, que
Montesquieu avait principalement en vue.
Cejii'niJant, pour la Palestine, on aurait pu
aniverà des conclusions fort ditférentes, en
s'appuyant sur plusieurs passages de l'An-
cioii Testament; et quant aux femmes d'A-
rabie, la question devait paraître fixée par
une autorité que peu de personnes oseraient
contester, celle de Mahomet et des commen-
taieurs du Koran. Dans ce livre, au qua-
trième chapitre qui a pour titre : De la Fem-
me, on trouve le précepte suivant qui est re-
latif aux devoirs d'un tuteur : « Examines
les orphelines (en matière religieuse) jus-
qu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de ma-
riage ; « sur quoi M. Sale remarque : « L'âge
de mariage ou de maturité est fixé à quinze
ans, et cette détermination est appuyée sur
une tradition du jirophète, bien qu'Àbu Ha-
nifah pense que dix-lmit ans serait l'époque
convenable. » Dans les règlements touchant
le divorce, au chapitre intitulé Jm Vache,
il est enjoint de ne pas renvoyer une femme
flans le cas oij il pourrait y avoir le plus
léger floute qu'elle se trouvât enceinte.
Sale ajoute : « Lorsque les femmes sont
trop jeunes (708), comme lorsqu'elles sont
trop vieilles pour avoir des enfants, la rè-
gle est de n attendre que trois mois. L'âge
où on les considère comme trop vieilles pour
tievenir mères est celui de einqunnte-cinq
années lunaires, ou cinquante-trois années
solaires. » Nous voyons donc que les époques
des i)rincipa!es révf)]uîions physiques sont
exactement les mômes parmi les Ara-
bes (pie parmi les Européens. Ainsi, toute
l'ar.umenlation h l'aide de laquelle on a
clierché à excuser la morale déjiravée des
nations orieiilales, en s'appuj-ant sur l'épo-
que prématurée du développement et de la
vieillesse, s'écroule faute de fondements,
tout comme celle qui avait pour but de jus-
tifier la polygamie, d'après la supposition
qu'il naissait en Arabie plus ae femmes pro-
l'ortionnellenient qu'en Europe, supposi-
tion Iongtenq)s admise comme une jicopo-
sition incontestable, mais aujourd'hui com-
plètement renversée par les résultats des
recherclies de Niébuhr.
Toutes les questions relatives aux change-

ments périodiques dans la vie pliysi(|ue de
la femme ont été, il y a peu d'années, sou-
mises à une nouvelle investigation par un
auteur très-compétent qui .a recueilli, sur
ce sujet, une multitude de faits neufs et in-
téressants. C'est h cet ouvrage, qui jette un
grand jour sur une partie trf's-importanfe
de la physiologie, et tiui doit faire disparaî-
tre pour toujours bien des erreurs et (les

préjugés anciennement accrédités, que je

(7fif>) Vol/. r.-F. Bcitn\r.ii , Traite de physioloijie

;

Paris, ISriO.'l. V, p. 50 l! siiiv.

(7(i7) MfiNTKSQiiEC , Esprit des lois , livre xvi,

c!.;.p. i>.

(70S) Les mari.ips avant l'agi» nubile sonl permis,
ou du moins tolères en Araliie, et cette eonMinie est

sans (iouie re qui a donné naissance à l'opinion erro-
née' dont i"ai parlé plus haut.
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renverrai ceux de mes lecteurs ([ui désire-

raient prendre une connaissance approfon-
die de la question ; ici je dois me borner à

])résenler la conclusion générale à laquelle

il est arrivé.

Cette conclusion qu'il a étaldie sur des

preuves parfaitement satisfaisantes, est que
la diti'érence du climat n'a que peu ou point

d'effet pour produire des diversités impor-
tantes dans les é|ioques des changements
physiques auxquels la constitution humaine
est assujettie; de sorte qu'on peut dire que,
devant ces grandes lois de l'économie ani-

male, tous les meml)res de la famille hu-
maine sont égaux, tous les honunes, les

blancs et les noirs, se trouvant placés par la

nature, pour ainsi dire, sur le jiied d'une
éga'-ité ])arfaite. La durée de la vie entière

et celle du temps nécessaire pour arriver à

l'état adulte étant reconnues à très-peu près

les mômes, on ne pouvait guère supposer
sans invraiseml)lance qu'il existait des diffé-

rences bien marquées pour aucune fonction

particulière ou pour un ordre particulier de
fonctions. Cependant c'était une ojiinion

généralement admise depuis le temps de
À. Haller et qui avait passé sanscontestation

jusqu'au moment où elle a été réfutée par
M. Iloberton (7G9).

Comparaison des races humaines sous le

RAPPORT DES facultés INTELLECTUELLES. —
11 y a un point de vue sous le(iuel il nous
reste à comparer les différentes i)ranches de
la famille humaine, c'est celui des ditférents

degrés d'intelligence.

La psychologie, en prenant ce mot dans
son acception lialiituelle, est l'histoire des
facultés mentales chez l'homme; mais consi-

dérée d'une manière plus généiale, elle em-
])rasse aussi l'étude de ces facultés cliez les

espèces animales qui semblent se rapprocher
le l'.lus de l'espèce humaine, sous le rapport
de l'intelligence : ces deux parties de la

science sont en >^jdelque sorte solidaires, et

peuvent se |)rôlor nuituellement appui. Nous
avons montré (art. (Ienre, Variations) que
deux esjièces animales, si voisines qu'elles

fussent, ne se ressemblaient jamais comph'-
tement dans leurs mœurs , leurs habitu-

des , leur tendance à certains actes parti-

culiers, etc., ce qui indiquait nécessairement
des ditférences dans leurs caractères jisy-

chologiques. Maintenant si les caractères

psychologiques sont les mêmes pour toutes

les races humaines, si chez toutes, l'obser-

vation des faits ne nous fait reconnaître
qu'un seul et môme mode d'intelligence,

nous aurons là Un puissant motif pour cim-
clurc qu'elles appartiennent toutes îi une
même espèce, qu'elles ont une urigiiui com-
mune.
Mais peut-on soutenir que tel est réelle-

mciU le fait? La plupart des gens à qui l'on

{)0s<'ra celte rjueslion seront, suivant toute

apparence, tentés au premier abord d'y ré-

pondre par la négative ; car quels plus grands
contrastes peut-on imaginer que ceux qui
se présentent lorsque Von compare entre

elles, dans l'état actuel, les ditférentes races

de l'espèce humaine? Imaginons, pour un
moment, qu'un habitant d'une autre planète,
descendant sur notre globe, observe et com-
pare les mœurs de ses habitants. Faisons-le
assister d'abord à quehpie pompe brillante

dans l'un des pays les idus civilisés tie l'Eu-

rope ; au couronnement d'un monarque,
]iar exemple. Voici saint Louis qu'on ins-
talle sur le trône de ses pères, et qui, envi-
ronné d'une auguste assendjlée de pairs, de
barons, d'évôques, d'abbés mitres, rei^oit sur
son front l'huile sainte qu'un ange viiuit

d'apporter pour consacrer le droit divin des
rois. — Transportons ensuite successive-

ment notre voyai^eur dans quelque hameau
de la Nigritie, à l'heure oîi ses noirs habi-
tants, ivres d'une folle joie, s'agitent, au son
d'une musique barbare, en mouvements dés-
ordonnés

; puis dans les [)laines salées où
erre le chauve Mongol, dont la peau jaunâ-
ti'e se détache à peine sur la robe safranée de
la stejipe couverte des tleurs de la tulipe et

de l'iris. — Puis, près de l'antre solitaire

où le famélique Boschisman, tapi comme
une bête fauve, suit d'un œil inquiet l'oiseau

prêt à se prendre au piège qu'il a tendu, ou
le reptile que le hasard amène à la portée
de sa main

;
puis, enOn, dans les forêts de

la Nouvelle-Hollande , en présence d'une
troupe de sales Australiens, singeant dans
leur danse stupide les mouvements disgra-
cieux des kanguroos. — Peut-on supjioser

que notre voyageur conclura que les diffé-

rents groupes qui viennent de passer sous
ses yeux ne présentent fous que des êtres,

d'une même nature, appartenant à une même
espèce, descendant d'une tige commune? Il

est beaucoup plus probable qu'il arrivera à
une conclusion ojiposée.

Mais dans la question qui nous occupe,
nous avons, pour arrivera la solution, d'au-

tres éléments que ceux qui seraient fournis
par une oltservation passagère, telle que
nous la supposions ici. L'histoire, en nous
}irésentant le tableau des mœurs d'une même
nation à des époques fort éloignées, nous
permet d'apprécier toute l'étendue des chan-
gements que le temps et les circonstances
ont pu 0[iérer dans sa condition. En compa-
rant son état ancien à l'état présent, nous
ne trouvons plus rien d'improbable à l'idée

que des êtres, en apparence, aussi différents

dans leur mode d'existence, que ceux dont il

vient d'être fait mention, puissent néan-
moins être unis jiar des liens de [ arenté.

I>es recherches historiques ont encore un
autre résultat, celui de mettre tout d'abord
en évidence un des grands caractères dis-

tincfifs de notre espèce, un de ceux qui sépa-

(7(;0) I.i> inéiiiDirc ifo M.
(i'i'lif mieux coiimi (pi'il ii.' I

fut publié (1;iiis V Kdinburq'i

Journal, vol. KX.XVI1I, I83J

[îoliorldii , (jnj iiiéiito

Jt OU' [(isiju'à pîéselit,

mfii'uiil iniii sHigiml
Lf iiioiue aiileur a .ail

paraît e récemment un mémoire additionnel, avec
uneconliituation de ses reclieielies sur la race nègre,
dans le numéro 155 du même jouniaf.

i
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rent le plus nettement sa nature do celle des

animaux ; je veux jiarler de ce que l'on

a ai>pelé quelquefois la perfectibilité de
l'homme, mais qu"il serait plus convenable-

de désigner comme une tendance aux clian-

gements, puisque ces changements qui sont

incessants, bien qu'ils aient en général pour
résultat de le faire avancer dans la voie de la

civilisation, lui impriment quehjuefois pour
un tem[)s une marche rétrograde. Ces chan-
gements d'ailleurs, dans quelque direction

qu'ils s'opèrent, contrastent de la manière la

plus frappante avec ce qui s'observe chez les

animaux, parmi lesquels les habitudes pro-
pres à chaque es|ièce se transmettent avec
une parfaite uniformité de générations en
générations. Le lion de Numidie et le satyre

des déserts, les royaumes des abeilles et les

républiques des termites sont aujourd'hui
précisémentdans les mêmes conditions qu'au
temps d'Esope et dans remi)ire de Julia,

tandis que les descendants des hordes que
Tacite nous dépeint comme vivant au sein

de la misère et de la saleté dans les mai éra-

ges des bords de la Vistule , ont bâti Saint-

Pétersbourg et Moscou, et que la postérité de
cannibales et de pliliriophages se nourrit

maintenant de piilau et de pain de fro-

ment.
Ouand nous considérons que de pareils

changements d'habitudes se sont opérés
dans plusieurs des races dont l'histoire nous
permet de connaître l'ancien état, nous sen-

tons qu'il y aurait de la témérité h prétendre
«piedes ditférences comme celles auxquelles
il a été fait allusion plus haut, ne peuvent
pas être le résultat des circonstances exté-

rieures, circonstances qui, dans certains

cas, auraient favorisé la tendance au perfec-

tionnement propre à notre espèce, et, dans
d'autres, auraient agi en sens contraire, obli-

geant des nations déjà civilisées h rétrogra-

der vers la barbarie de l'état sauvage.
Pour tout ce (pii a rapport fi l'entretioti

de la vie, et généralement à la satisfaclion

des besoins corporels, les habitudes de
l'homme paraissent susceptibles de varia-

lions infinies ; en nous bornant même à

celles que constate l'histoire, nous voyons
(ju'il s'est opéré dans l'aspect extérieur

dos sociétés des changements qui vont au
delà de tout ce que l'imagination eût pu
faire prévoir, de sorte que, si l'on se conten-
tait d'un coup d'œil superficiel, on serait

tenté de croire qu'il ny a dans les actions

humaines, rien de stable, rien de perma-
nent. Aussi n'est-ce point à la surface ((u'il

faut s'arrêter, lorsqu'on veut savoir, si mal-
gré leur diversité, ces actions ne sont jioint

soumises à certaines lois. C'est au moyen
d'une investigation plus profonde, c'est en
arrivant jusqu'à ce qu'il y a de plus intime
dans la nature de l'homme, (|u'on pourra
espérer découvrir des principes qui, sous le

rapport de leur constance, soient compara-
bles aux instincts pro|ires aux dilférentes

es èces animales, et soient, comme ces ins-

liiicts, caracléristi(iues, ou de l'humanité

tout entière ou de ses grandes familles pri-

ses chacune en [>articulicr. .Vinsi, nous de-

vrons chercher quelles sont les idées, quels

sont les penchants auxquels se rattachent

les habitudes si variées tpie l'observa-,

tion nous a fait connaître; nous prendrons)
rhomme avec ses penchants, ses sympa-
thies, avec la conscience qu'il a de soi-

même; nous constaterons, en un mot, les

causes cachées des déterminations, aussi

bien que les actes par lesquels elles se ma-
nifestent.

« Remarquons, d'ailleurs, dit Prichard,

que, même en nous bornant à l'observation

de ces manifestations extérieures, nous en

trouverons quelques-unes qui sont si géné-
rales, qu'on pourrait les considérer, et qu'on
les a considérées en effet, comme caractéris-

tiques de la nature humaine. Dans le nom-
bre, et en première ligne, nous pouvons
citer l'usage d'un langage conventionnel

,

usage dont l'universalité chez les hommes
n'est pas moins remarquable que son ab-

sence totale chez tous les autres êtres vi-

vants. L'usage du feu, dos vêtements, des
armes , la possession d'animaux ilomesti-

quos viennent encore se placer à jieu près

sur la même ligne; mais ces dilférents

arts, aussi bien que celui de la parole, ne
sont que les manifestations de cet agent in-

térieur qui est réellement l'atti ibut tlistinc-

tif de la nature humaine : c'est ce principe

avec ses phénomènes les plus essentiels, les

plus caractéristiques, si nous parvenons à

les découvrir , que nous devons prendre
jiour sujet tl'une comparaison à établir

avec celui qui constitue ce ([ue nous appe-
lons la nature psychi(jue des animaux. Or,

pour [leu qu'on pousse avant la comparai-
son , on reconnaît qu'il existe, entre cette

faculté de l'homme et celle qui lui corres-

pond chez les brutes , des rapports très-

grands, très-importants. Dans l'une et l'au-

tre, [lar exemple, on voit un principe d'ac-

tion tendant à assurer le bien-être et la

conservation des imlividns qui l'ont reçu
respectivement en partage, et tendant égale-

ment à assurer la conservation de l'espère.

Le désir d'un plaisir prochain, le besoin de
préparer un bonheur futur, voilà le grand
jirincipe d'action chez tous les êtres animés;
voilà la grande source d'énergie active dans
notre espèce et dans les esi>ôces inférieu-

res, llelalivement à la nature de ce prin-

cipe, quelques philosophes veulent ([u'il y
ait entre l'homme et la brute une li,-,ne de
démarcation tranchée, admettant connue évi-

(iente une proposition qui certainement est

très-contestable, savoir, ((ue l'aniuial, dans
toutes ses actions, ignore le but vei-s lequel

il tend : Deus est auimu bnUorum, disaient

les métaphysiciens du moyen ;'ige, qui ne
voyaient dans les animaux que de purs au-
tomates. Cette proposition, je le répète, est

une pure hy[tothèse, et ceux qui l'admeltent

seraient fort embarrassés, s'il leur fallait

relayer par dos preuves. Comment dénion-

Ircraieni-ils, par exemple, (jue l'oiseau, en
construisant son nid, ne sait lias qu'il tra-

vaille pour sa future famille, que la fourmi
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bâtit ses magasins sans son,a;er aux besoins
qu'elle en aura dans une autre saison, tjue

les abeilles ouvrières, qui environnent leur
reine n'ont rien qui ressemble à un loyal dé-
vouement [lour la souveraine de la ruche,
ou que les termites , qui réduisent en capti-

vité leurs ennemis vaincus et les forcent à

prendre soin des jeunes individus, n"é[)rou-
vent pas quelque e'iose de ce sentiment d'or-

gueil, qui gonflait le cœur du (ies;io!e persan
lor.>(iu"il appu,\ait son pied sur le cou d'un
empereur romain (T70). »

L'invariable uniformité qui règne dans les

habitudes des animaux, et qui forme un
contraste si frappant avec la variabilité non
moins remaniuable qui s'observe dans les

haliiluJes des hommes, <[uand on compare
une génération h une autre, constitue réelle-

ment une différence boaucouj» plus caracté-
ristique entre les êlres qui agissent sous les

imiiulsions de l'instinct et ceux qui ont reçu
la raison en partage. C'est là, pour le corn-
mun des observateurs, la distinction la plus
apparente, et c'est même la seule que puisse
faire découvrir un examen rapide et super-
ficiel. Mais s'attache-t-on à approfondir le

sujet, à pénétrer dans la nature mêuie des
actions, dans la partie la plus cachée de
l'histoire des sentiments, des penchants, des
impulsions, qui sont les premiers moi)iles,

les ressorts secrets de ces actions; alors on
en vient h découvrir une distinction beau-
coup plus importante, une différence capi-
tale, essentielle, dans le but vers lequel ten-

dent les actes commandés par l'instinct et

ceux qui sont dirigés par la raison. Relati-
vemcHt aux premiers, nous reconnaissons
que toute l'activité mise enjeu par les sen-
timents de désir ou d'aversion, de sympa-
thie ou d'antipathie, propres à chaque es-

pèce animale , tend seulement à assurer le

bien-être et la conservation de l'individu, la

perpétuation de sa race. Si au contraire,
entrant dans le vaste champ d'observation
que nous ouvre l'histoire, nous embrassons
la sphère entière des actions luunaines, nous
en voyons bien encore un bon nombre qui
tendent vers ce but, mais il n'est ])lus exact
do dire qu'elles y tendent toutes. Loin de là,

et dans les habitudes, dans les coutumes
des différents peuples, ils n'en est point de
jilus remarquables que celles (|ui se rapjior-

tent à un étal tl'existence auquel l'homme se

sent ajipeîé ainès sa mort, et à l'iniluence

que doivent exercer sur sa condition ])ré-

senteet future des agents invisibles qui sont
pour lui un objet île crainte et de respect.
Sans doute, suivant l'état de barbarie ou de
civilisation dans lequel se trouvent les peu-
ples, leurs notions, à cet égard, varient beau-
coup, et à mesure c[u'on descend dans l'é-

clielle, on les trouve plus grossières et plus
confusi^s ; mais enfin, en arrivant môme jus-
qu'au dernier degré, on les y retrouve encore,
et elles s'y traduisent par des actes parfaite-

(770) Votj. , Aptitldf.s rkspf.ctivks dks n.vcES,

quelques observations sur ce sentiment île Pri-
Wru.

ment significatifs. Les rites pratiqués sur
toute la terre en l'honneur de ceux qui ne
sont plus; les différentes cérémonies relati-

ves à la sépulture, à l'embaumement, à l'in-j

cinération des corps ; les processions funé-

raires qui, dans tous les pays, dans tous les

temps, chez tous les peuples, accompagnent
les morts k leur dernière demeure ; les tom-
lieaux élevés sur le lieu où ont été déposés
leurs restes périssables ; les innombrables
tumulus dispersés sur toute la surface du
globe, seules traces qu'aient laissées des

races depuis longtemps éteintes ; les nioraïs

et les gigantesques monuments des îles po-
lynésiennes ; les magnifiques pyramides de
l'Egypte et de i'Anahuac ; les prières et les

litanies, récitées aujourd'hui pour les vi-

vants et pour les morts dans les églises de la

chrétienté, dans les mosquées et les pagodes

de l'Orient, comme elles l'étaient jadis dans

les temples du monde faien ; le pouvoir

accor.léaux prêtres, considérés comme mé-
diateurs entre les dieux et les hommes; les

pontifes agissant comme vicaires de la divi-

nité sur les rives duTibre, du Brahmapoutra
et du golfe Arabique; les guerres sacrées

désolant des empires, pour établirou renver-

ser certains dogmes métaphysiques, que
n'entendirent jamais la plupart des hommes
qui combattirent et moururent dans ces que-

relles ; les pénil)les pèlerinages exécutés

chaque année pendant de longues suites de
siècles par des hommes de toutes les cou-

leurs, de tous les pays, qui vont chercher à

la tombe des prophètes ou des saints l'abso-

tion de leurs péchés; les sacrifices humains;
la mort volontaire des vieillards; l'immola-

tion des enfants par leurs parents (771) ; les

sacrifices d'animaux considérés comme typi-

ques ou comme expiatoires; tous ces diflé-

rents faits, et beaucoup d'autres semblables

que présente à notre observation l'histeire

des nations civilisées comme celle des peu-

ples barbares, nous conduisent à recon-

naître que l'humanité tout entière sympa-

thise dans certaines idées générales, dans

certains sentiments profondément empreints

en elle, et dont la nature n'est pas moins
mystérieuse que l'origine. Ce sont là, parmi

les divers phénomènes psychologiques pro-

pres aux créatures humaines, les plus re-

marquables sans doute, et ceux qui peuvent

le mieux les distinguer des brutes; car ce

n'est plus sur l'aspect extérieur des habitu-

des et des diverses manifestations de l'acti-

vité que repose la distinction, mais sur la

nature intime du principe d'action lui-

même.
Sufiposons donc qu'après une investiga-

tion bien complète des piiénomènes, nous
soyons arrivés a reconnaître dans la jisycho-

gié des races humaines un certain nombre
de principes fondauTentai-x qui correspon-

dent, du moins quant à leurs effets, aux ins-

tincts des brutes , si nous voyons que ces

(771) V(,t;. lUuoAr.ii, Truite de phijsiolMjie ; Paris.

18r.'J, I. Y, [). 158 cl siiiv.
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principes d'action, au lieu de varier d'uiio

race à l'autre, comme les instincts qui sont

différents pour cliacune des espèces anima-
les , sont au contraire communs à tous les

liommes, il est clair que nous aurons là

un puissant argument en faveur de l'unité

spécifique du genre humain.
C'est donc à ce genre d'investigation qu'il

nous faut maintenant nous livrer en étu-

diant l'histoire psychologique de diverses
races humaines, et en prenant nos exemples
dans celles qui sont le plus éloignées les

unes des autres. Dans ce but, nous commen-
cerons paRjéunir les particularités les plus
frappantes et les plus caractéiistiques, rela-

tives à l'état moral et intellectuel de ces na-
tions. Nous verrons quelles étaient leurs su-

perstitions primitives ou leurs dogmes reli-

gieux à une époque nii ils étaient encore
privés de toute communication avec le

inonde chrétien et civilisé, puis nous exami-
nerons jusqu'à quel point, quand la com-
munication aura été établie , ces mômes
peuples se seront montrés capables de rece-
voir et de s'approprier les bieniaits de la

civilisation et du christianisme.
Nous n'entreprendrons pas de poursuivre

cette recherche relativement à toutes les

races, et nous nous bornerons h considérer
deux ou trois des groupes le plus nettement
séparés les uns des autres. Les populations
du nouveau monde, prises comme un tout

,

nous occuperont d'aliord, et nous tâcherons
de jeter quelque jour sur cette partie de
l'histoire des nations américaines, en les

prenant de|/uis les régions arctiques jus-
qu'au cap Korn. Nous passerons ensuite aux
nations à chevelure laineuse de l'Afrique,
et la comparaison que nous établirons entre
ces peuples et les nations de l'Europe et de
l'Asie devra nous fournir les éléments sufli-

sants pî)ur arriver à une solution, soit posi-
tive, soit négative de la question.
CONSIDÉRATIOX, sous LE POINT DE VUE

PSYCHOLOGIQUE, DES RACES INDIGÈNES DE l'A-
MÉRiQUE. — S'il est un groupe de nations
qu'on i)uisse sans tropd'invraisemlilance re-

jiréscnter comme différent par ses caractères
psychologiques des autres groupes, dont se

compose la population du globe, c'est sans
doute celui (pii embrasse l'ensembledes races
indigènes du nouveau monde. Un célèbre écri-

vain, le docteur Marlius, qui a eu des faci-

lités toutes particulières pour l'étude des
diverses branches de l'histoire naturelle
dans les provinces portugaises de l'Améri-
que du sud, et que l'on sait avoir apporté
une attention pariiculière à l'ethnographie
des habitants de cette vaste région , a tracé
en termes très-forts, mais empreints suivant
moi d'un peu d'exagération, une pointure
de ces peu])lcs considérés tant au physique
qu'au moral. Afin d'éviter le danger de re-
présenter d'une manière infidèle ses opi-
nions à cet égard , je citerai textuellement
quelques fragments d'un de ses ouvrages.

« La race indigène du nouveau monde, dit

M. Marlius, se distingue do toutes les autres

races humaines, non-seulement par les carac-

tères extérieurs, c'est-à-dire par certaines

particularités de sa conformation physique,
mais encore , et d'une manière phis tran-

chée peut-être, par des caractères intérieurs,

tirés de la considération de sa condition

mentale.
'< L'Américain nous présente en effet , à

cet égard, des traits qui lui sont tout à fait

propres, joignant à l'ignorance et la légèreté

de l'enfant, l'incapacité pour apprendre et

l'opiniâtreté du vieillard. C'est celte singu-

lière et inexplicable réunion des dél'auts

particuliers aux deux époques exlièmes de

la vie intellectuelle, qui a fait échouer tous

les efforts qu'on a tentés jusqu'à ce jour

pour le réconcilier avec l'état de choses pré-

sent. 11 n'essaie plus de lutter contre l'as-

cendantde rEuro[iéen, mais il refuse de s'as-

socier à son mouvement, de faire tout ce

qui pourrait le conduire à devenir un mem-
bre heureux et satisfait d'une môme com-
munauté. C'est encore cette double nature
que nous venons de signaler en lui, qui op-
pose à la science des obstacles ])iesque in-

surmontables, lorsqu'elle s'cnVirre de scru-

ter son origine, de.le suivre à travers cette lon-

gue suite de siècles qu'il a parcourus , et pen-
dant lesquels il semble n'avoir rien acquis.

En disant qu'il n'a rien acquis, nous som-
mes loin de d nner à entendre que sa con-
dition présente ressemble en rien à ce que
devai i ô(re la conditionpri mi live de l'homme.
Au contraire, elle est aussi éloignéeque possi-

ble de cette absence de crainte, de cette con-
fiance naïve qui, si nous en croyons une voix
intérieure, d'accord en cela avec le témoignage
des plus anciens documents écrits, fut l'apa-

nage de l'enfance des nations , conmie elle

est celui de l'enftmce des individus. Dans
les sentiments de l'indigène Américain, il

faut bien en convenir, il no reste jiresquc

plus rien de l'empreinte que l'honnne reçut
sans doute en sortant des mains du Créa-
teur, et il semble que depuis longtemps c'est

le pur instinct animal qui l'a guidé dans la

route par laquelle il est arrivé d'un obscur
passé à un présent non moins sondjre. Il

n'en est plus à la première période du dé-
veloppement normal de l'espèce : ce n'est

pas l'homme primitif, mais l'homme dégé-
néré cpie nous voyons en lui. Voilà du
moins ce qui scmlde résulter d'une foule

d'indications diverses.

« Sans parler ici des traces nombreuses
d'une civilisation antérieure aux temps
historiques que nous présente la race

américaine, sans parler de l'ancienneté de
ses conquêtes sur le monde organisé, con-
quêtes dont l'origine se perd dans la nuit

du [lassé, nous trouvons , pour apiuiycr l'o-

pinion (lue nous venons d'ùnettie, tles

preuves encore plus convaincantes, dans
l'observation des rapjiorts qu'ont entre eux
les peuples du nouveau monde, dans ce qui
forme pour eux la base du droit naturel et,

du droit des gens, si l'on jieut cnqiloyer,

l'expression de droit pour un ordre ilo choses
ou règne partout la violence. Je veux parler

ici de ce grand fait que j'ai déjà eu précé-
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demiueiU l'occasion de signaler, de l'étrange
division de la population américaine en une
infinité de groujjes grands et petits, grou-
pes isolés entre eux , qui se repoussent
même mutuellement et nous apparaissent
comme les fragments d'une vaste ruine.
L'Iiistoire des autres nations du globe ne
nous oll're rien qui ait la moindre^analogie
avec un |iareil état.

« On ne peut douter que, depuis des
tomiis fort reculés, rAmériijue n'ait été,

presque sans interruption, le théAtre de mi-
grations qui ont agité les différents points
de sa surface, et tout porte à voir, dans ces
déplacements violents, une des causes prin-
cii^ales du démembrement des anciennes so-
ciétés, de la corruption des langues et de
la dégradation des mœurs, suite presque
inévitable de la misère amenée par toute
grande catastrophe. 11 est permis de croire
que, dans l'origine, il n'y a eu qu'un petit

nombre dos nations principales à éprouver
des collisions de cette nature, mais on doit
supp )ser que le résultat en aura été pour
elles, ce qu'il a été, |)re?que de nos jours,
pour la nation des 'îupis, c'est-à-dire que
les débris provenant des deux masses qui
s'étaient mutuellement heurtées, auront été

dispersés dans toutes les directions, se se-
ront mêlés, groupés, amalgamés de toutes
les manières. Pour peu qu'on admette que
les migrations aientensuile continué, à des
intervalles assez rapprochés , pendant une
longue suite de siècles , amenant tou-
jours les mêmes brisements, les mêmes dis-

licrsions suivies d'une sorte de fusion do
quelques-unes des parties désagrégées, on
aura une explication de l'état actuel de l'A-

mérique. Remarquons d'ailleurs que l'ad-

mission de cette, hypothèse ne nous con-
duit , relativement au grand phénomène
que nous considérons, qu'à la connaissance
des causes prochaines, et que ses causes
premières n'en restent pas moins toujours
inconnues et énigmatiques.

« Faut-il croire que quelque grande con-
vulsion de la nature, quelque etïroyable
tremblement de terre, tel que celui auquel
on attriluiait jadis la submersion de la fa-

meuse .\tiaiitide, a enveloppé ilans son cer-

cle destructeur les habitants du nouveau
continent. Est-ce la terreur profonde res-

sentie par les malheureux échappés à

cette affreuse calamité, qui, se transmettant
sans diminuer d'intensité aux générations
suivantes, a troublé leur raison, obscurci
leur intelligence, endurci leur cœur? Est-ce
cette terreur toujours présente qui les a dis-

persés, et, fermant leurs yeux aux bienfaits

de la vie sociale, les a fait se fuir les uns les

autres sans savoir où ils porteraient leurs
pas? Supposerons-nous que des calamités
d'un autre genre, de longues et désolantes
sécheresses, d'inimeses inondations, amenant

après elles la famine, ont forcé les hommes de
race rouge à se dévorer les uns les autres, et

que la répétition de ces actes de cannibalisme
leur enlevant bientôt tout ce qu'il pouvait y
avoir de noble et d'humain dans leur nature,

les a fait tomber dans l'état de dégradation et

d'abrutissement où nous les trouvons aujour-

d'hui? Ou bien enfin, cette dégradation est-elle

la conséquence, non des circonstances exté-

rieures, mais des vices de l'homme lui-même,
la suitedes désordres affreux dans les(iuels il

est tombé en s'aliandonnant aux penchants
que la tache originelle a laissés dans son
cœur? Y devons-nous voir, en un mot, un
exemple du châtiment que le Créateur a in-

fligé aux enfants pour la faute des pères,

avec une sévérité qu'il serait téméraire à

nous de taxer d'injustice ? x>

Nous ne suivrons pas plus loin le docteur
Martius, et nous nous contenterons de dire

que la même série d'idées se trouve déve-
loppée dans plusieurs de ses ouvrages (772).

C'est un écrivain doué de beaucoup d'ioia-

eination, et dont l'esprit a été vivement
frappé de l'aspect étrange sous lequel la na-

ture humaine s'est montrée à son observa-
tion dans les provinces occidentales de r.\-

mérique du Sud. Si ses études s'étaient éten-

dues aux autres parties du monde, ses vues
se seraient élargies et ses opinions eussent
été, selon toute apparence , considérable-
ment modifiées.

Il s'en faut de beaucoup que les nations

américaines soient, sous le point de vue
psj'chologique, séparées du reste des hom-
mes par une distance aussi grande qu'on se-

rait tenté de le supposer d'après les conclu-
sions du célèbre voyageur; c'est du moins
ce qui résulte, si je ne me trompe, des con-
sidérations suivantes :

1° Les impressions et les tendances reli-

gieuses des habitants du nouveau monde,
les dogmes qui étaient regus universelle-

ment parmi eux, leur croyance à une vie

future, leurs rites et leurs cérémonies, leurs

idées superstitieuses, les formes sous les-

quelles se montrait leur créilulité, les jon-
gleries et les impostures à l'aide des(juelles

certains individus cherchaient à inspirer au
vulgaire la crainte et le respect, à se faire

regarder comme doués de pouvoirs surnatu-
rels; toutes ces manifestations diverses des
sentiments intérieurs, et bien d'autres en-

core qui ont été observées chez les Améri-
cain, se retrouvent presque identiquement
cliez plusieurs des nations de l'ancien conti-

nent.

Qu'on lise ce qu'a écrit, sur la religion et

les superstitions des Delawares, un vieil au-

teur, qui connaissait très-bien ces Indiens,

païuii lesquels il avait longtemps vécu.
« Chez toutes ces nations, dit î.oskiel, l'opi-

nioa générale est qu'il y a un Dieu, ou,
pour employer leur manière de s'exprimer.

(77'2) \un (km !iecli(s-Ziistamle uuler dcn l'r

Ehiwolmern Brazilicns, Eiue Ahliandluiiy ; Miinich,
ISM, trailiiit dans le second \olume dn Jouninl of
^ic royal goo'jravl'ical Svcielij. — Hciz^ in Uia-.ilicii,

p.ir MM. Spix et Maktics, in-4". — Veber die Zukimft

and Verfiaiigenlicil dcr Àniericnnisclien Vollistamnt,

pnrM. MvuTirs; Munich-
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un esprit ^rand et bon qui préside aux des-

tinées de I homme. » D'après ce que nous
apprend cet écrivain , dont le témoif^nage

d'ailleurs est d'accord avec celui de toutes

les personiies qui ont eu des rapports suivis

avec les nations indigènes de l'Amérique
septentrionale, il paraît que les idées de
ces nations, sur la nature et les attributs de
Dieu, sont beaucoup plus larges et plus phi-
losophiques que celles de la grande majo-
rité des nations sauvages de l'ancien conti-

nent. Ils voient en lui (ce sont leurs proi)res
expressions) le créateur du ciel et delà terre,

de l'homme et de tous les êtres animés. Ils

le représentent comme tout puissant et ca-

pable de faire fout le bien qu'il veut. « Ils

disent qu'il a manifesté ses intentions bien-
veillantes envers l'homme, en mettant dans
les plantes le germe de la vie, en envoyant
les jiluies pour fertiliser le sol, en donnant
au soleil la chaleur nécessaire pour mûrir
les fruits, en peuplant les eaux de poissons
et les forêts de gibier. » Tous ces bienf-tits ,

d'ailleurs, auraient été, suivant eux, desti-
nés aux Indiens exclusivement. Enfin, « ils

sont convaincus que Dieu exige d'eux qu'ils

pratiquent le bien et évitent le mal. <>

Avant d'aller plus loin, nous devons faire

remarquer qu'il y a sur tous ces points une
grande analogie dans les opinions des Amé-
ricains et celles des Asiatiques du nord. Un
voyageur moderne, M. Erman, nous aii-

]irend, d'après le témoignage du métropoli-
tain Philo|)heï, qui résidait chez les Ostia-
ques de l'Obi, que ces peuples, avant d'avoir
eu aucun rapport avec les missionnaires,
croyaient k l'existence d'une divinité su-
prême, et se faisaient, sur sa nature, des
idées très-pures et trôs-élevées. Ils n'avaient
jamais songé à la représenter sous des for-
mes matérielles ou à lui faire des offrandes,
tandis qu'ils avaient des images des dieux
inférieurs devant lesquelles ils déposaient
des don* propitiatoires. La plus célèbre de
ces divinités subalternes qui, pour eus, était

une sorte de puissance médiatrice, j)ortaitle

nom d'Oertidk. Ce nom, qui se conserve
parmi les Magyares sous ui;e forme encore
très-reconnaissable (Oerdig), a été, à l'épo-

que de l'introduction du christianisme en
Hongrie, employé par les moines pour dési-

gner l'esprit de ténèbres. On exécutait de-
vant les nuages d'Oertidk des danses qui,
suivant Erman, devaient ressembler beau-
coup aux danses de guerre que ce voyageur
a observées sur le continent américain chez
les Kolushiens de Sitcka.

On sait que certains peuples américains
ont aussi des jmages de leurs manitous. Ces
manitous sont des génies subalternes dont
l'existence est admise par beaucoup de peu-
j)lesdu nouveau continent, qui croient à une
divinité suprême, et notanuuent par les De-
lawares. Il y en a do lions et de mé('hants.

« D'après ce que j'ai appiis des hon)nies les

plus âgés, dit Loskiel, il paraît que lorsqu'il

est question d'une guerre prochaine, les In-

diens s'averlissent les uns les autres de prê-

ter l'oreille aux suggestions des bons génies,

qui conseillent toujours la paix, et non à

celle des méchants es|)rits. » Ces derniers

étaient pour eux d'ailleurs tout autre chose

que ce qu'est pour nous l'esprit de ténèbres;

mais Loskiel nous apprend que l'idée du
diable, dans le sens chrétien et oriental du
mot, idée qui leur était autrefois complète-

ment étrangère, a été introduite chez eux
par suite de leurs rapports avec les blancs,

et qu'ils l'ont bientôt adoptée. 11 y a parmi
ces hommes des prédicateurs qui prétendent

avoir regu des révélations et qui, enseignant

des opinions différentes, se trouvent quel-

quefois engagés dans des espèces de dispu-

tes théologiques. Quelques-uns de ces hom-
mes prétendent être parvenus jusqu'au sé-

jour de la divinité, ou s'en être du moins
approchés assez près pour avoir entendu
chanter les coqs et fumer les cheminées du
paradis. D'autres soutiennent que personne
n'a jamais pu connaître les lieux où Dieu
réside ; mais que la demeure du grand es-

I)rit, du princii)e de tout bien, est au delà

du ciel bleu, et que la voie lactée est le che-

min qui mène vers sa demeure. Beausobro
jirétend retrouver dans cette idée une trace

des opinions des manichéens et de cpiekpies

autres philosophes orientaux. Nous rapi)e-

lons cette opinion sans la juger.

Les Américains admettent l'existence de
l'fline comme substance distincte du c(irps,

et quelques-uns croient à la transmigration.

Suivant Loskiel, ils disent tpie rhomnie ne
peut mourir tout entier et pour toujours, et

qu'il en doit être de lui comme du grain de
maïs qui, placé en terre, rciirend une nou-
velle vie et donne lieu à un nouveau déve-
loppement. L'ojiinion la plus générale pai'ini

eux est que les Ames des bons ont pour de-
meure nn lieu où abondent tous les biens

dont l'homme peut jouir sur la terre, et que
les âmes des méchants au contraire, en proie

h la misère et à la tristesse, sont condamnées
à errer perpétuellement.

Les Dclawares ont des sacrifices comme en
ont eu tant d'autres nations. « L'usage des

sacrifices destinés à apaiser le grand esprit

et les divinités subalternes est, dit Loskiel,

très-ancien parmi eux, et considéré comme
tellement im|)ortant, que si ces cérémonies
ne sont pas faites aux époques voulues, et

suivant les formes consacrées, la nation se

croit menacée de toutes sortes de malheurs,
cliaque famille craignant alors pour ses mem-
bres la mort ou quelque grave infortune :

dans ces occasions, ils offrent des lièvres,

de la chair d'ours, du maïs. Outre ces sacri-

fices qui reviennent chaque année à des épo-

ques déterminées, plusieurs nations ont une
grande fête qui ne se célèbre que tous les

deux ans, et dans laquelle on sacrifie un
animal qui doit être mangé tout entier. Une
petite quantité de la graisse fondue est versée
dans le feu par un des vieillards, et c'est là

ce qui constitue la partie essentielle de l'of-

frande. C'est aux manitous que se font les

offrandes, et ces manitous ciu'rcspondcnt

exactement aux fétiches des nations de l'A-

frique et de l'Asie boréale, c'est -îi- dire,
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que ce sont des esprits tu!L''aires l'ésklant

souvent flans u 11 oljjet visiule ou matc^riel.

Tel lioinaïc a pour son manitou le soleil, tel

autre la lune; celui-ci, (i'ajjiès un rêve, a

adopté la ciiouetle pour son manitou; celui-

là, le bison. LesDelavvares ont dans le cours

de l'année cinq fétcs, dont une en Tlionneur

du soleil qui est regardé comme le père de

toutes les nations indiennes. »

Comme beaucoup d'autres nations, ces

Iiommos croient à la nécessité de la purifi-

cation, de Fexpiation des fautes par Icjeûnc
et les macérations; quelques-uns, dans ce

but, se font bûtonner de la tète jusqu'aux
pic Is, « d'autres se soumettent à l'action

d'un violent purj,atif, moyen plus expéditif

et qui n'est guère moins sévère. »

Au lieu de prêtres appartenant à un corps

sacerdotal régulièrement organisé, les Amé-
ricainsont, de même que les Asiatiques du
nord, des jongleurs et des sorciers (jui se

prétendent doués d'une puissance et de con-
naissances surnaturelles. Ces jongleurs pa-
raissent présenter les plus grands rapports

avec les chamans des Sibériens et les divins

hommes féticlies des nations africaines. L'ou-

vrage de M. C.Ulin contient de nombreuses
anecdotes relatives k ces sorcelleries et aussi

à d'autres superstitions des indigènes Amé-
ricains.

Quant h l'aptitude des hommes à recevoir

les bienfaits de la civilisation et du christia-

nisant, elle est assez prouvée partout ce qui

a été dit précédemment, et pour continuer

(le la refuser aux nations américaines, il faut

être sous l'intluence de préjugés bien enra-

cinés.

Dans l'Amérique du Nord, des tribus en-
tières ont embrassé le christianisme, et vi-

vent sous son influence, occupées des soins

de l'agriculture, et ayant déjà fait dans [)lu-

sieurs brau'^hes d'industrie d'assez notables

progrès. Maintenant, peut-être, on deman-
dera si leur conversion est aussi complète
qu'on l'a prétendu; c'est là une (juestion

qui ne peut être bien résolue que par les

jiersonnes qui ont entretenu avec ces peu-
l)lades des relations directes et suivies : or
voici ce que Prichard a appris à ce sujet

d'un homme intelligent qui, ayant rempli

pendant de longues années les fonctions d'a-

gent du gouvernement [lour les affaires des

Glierokees, a eu de nombreuses occasions

d'observer les Indiens des différentes pro-
vince", et de bien connaître leurs mœurs,
leurs habitudes, leur manière de penser.
M. Schoolcraftluia assuré avoir trouvé beau-
coup de ces hounncs qui s'étaient com|)létc-

raent pénétrés des principes et des senti-

ments de notre religion, qui avaient vécu et

étaient morts dans celte foi, et (pii méri-
taiiMit à tous égards la (jualification tic pieux
et dévots cbrétiens. Quelques-uns de mes
lecteurs enten Iront peut-être avec intérêt ce

nue dit Loskiel de la congrégation des In-

diens convertis, apparlenanl à rétablisse-
ment des frères Moraves ou Hcrnutes de
New-Salem.

« Celle mission, dit-il, a aujourd'hui ijua-

rante-cinq ans d'existence. D'après un re-
gistre de la congrégation, daté de l'année 1772,
nous apprenons que depuis la fondatien de
la mission, jusqu'à ladite année, sept cent
vin2;t Indiens avaient été ajoutés à l'Eglise ,

de Christ par le saint liaptèmc, et que beau- ^

coup déjà étaient partis de celte vie en glo-
rifiant Dieu leur sauveur. Je voudrais pou-
voir dire le nombre de ceux qui ont été, de-
puis cette époque, convertis au Seigneur;
mais les livres de l'Eglise et les autres pa-
piers desmissionnairesontétébrûlésen 1781,
quand ils furent faits prisonniers à Muskiii-
î;um, de sorte que je ne puis donner rien de
j)récis à cet égard, lin supjiosant que de 1772
à 1787, il y eut eu un nombre égal de nou-
veaux convertis, et ce nombre est probable-
ment plutôt au-dessus qu'au-dessous du vé-
ritaJjle, on trouvera qu'a)irès toutes les

peines que se sont données les missionnai-
res, toutes les misères qu'ils ont souffertes,

tout le temps qu'ils ont consacré à cette œu-
vre, leur troupeau était bien petit; ce ré-
sultat trouve son explication moins dans le

caractère particulier des nations indiennes,
lequel cependant a pu y entrer pour quel-
que chose, que dans l'esprit qui a guidé les

missionnaires, leur iiut ayant toujours été,

non pas de rassembler autour d'eux \in

granil nombre de païens, qui auraient con-
senli à recevoir le baptême, mais do former
des âmes pour le Christ, des âmes qui ci'us-

sent on sa parole, et vécussent suivant sa

loi, de manière à jouir un jour de son
royaume. »

Pour terminer ces remarques sur l'histoiro

psycliologique des nations américaines, je

présenterai une rapide analyse de ce que
nous savons relativement aux Esquimaux..
Cette race, comme on l'a vu (à l'art. Esqi i-

MAux), appartient à la classe des nations qui
forment la population jiropre au n(juveau
monde, nations qui sont séparées du reste

du genre humain, autant au moins par les

caractères pai\iculiers de leurs langues, que
par leur position géographique. Je me suis

déjà servi de l'expression de peuples abori-

gènes, en parlant tics Es(iuimaux, et cette

expression, dans le sens où je l'ai toujours
employée, leur est parfaitemcnl n])plicable,

puisque, si haiU que l'on remonte dans les

lastes historiques, on ne les trouve jamais
que comme des nations complètement iso-

lées. Si donc cette race, séparée de toutes les

autres de|iuis un temps immémorial, nous
offre au fond la même nature morale et in-

tellectuelle, il nous sera déjà permis de pré-

voir qu'aucune de celles sur les(iuelles on
pourra appeler ensuite notre attention, ne
nous ];résentera à cet égard rien d'essentiel-

lement différent.

c. Les habitudes des Hypt-rboréens , dit

Lesson, sont à peu près les nu^mes partout

où on les a soigneusement obsei'vés. Vivant

sur des points du globe où la nature semble
expirante, ensevelis sous lesglaces éternelles

du [uMc. leur induslrie s'est tournée vers la

clias.se et la iièclic. leurs >eules res.-ourccs

pour se imurrir; aussi y ont-ils acquis une
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grande Iiabilelé. La rigueur du climat peu-
Uaiil les longs hivers les a forcés à se creu-
ser des abris souterrains, et à y entasser des
vivres pour l'époque où la pèche et la chasse
sont impraticables. Dans les longues nuits
polaires (ju'éclairent à peine les aurores 1)0-

réales, ensevelis sous la glace et la neige
dans des yourtes profondément creusées
sous terre, les Esquimaux vivent de poisson
sec, de chair de cétacés, et boivent aven plai-

sir l'huile de baleine qu'ils conservent dans
des vessies. Ils cousent avec des nerfs leurs
vêtements d'hiver, qui sont faits de peaux
de pho([ues dont les poils leur servent de
fourrure; ceux d'été sont taillés dans les in-
testins des grands cétacés et ressemblent à
des étoffes vernissées.

« L'iîsquimau est adroit h la chasse des re-

nards et des zibel nés, dont les fourrures lui

servent de vêtement ou d'objets d'échange
avec quelques trafiquants du Nord. Il sait

harpotuier avec audace les cétacés, et les

dards dont il se sert, faits d'os ou de i)ierres

aiguës, sont surmontés de vessies gonflées
dont la résistance sur l'eau use les forces de
la baleine, qui vient plus souvent respirer
à la iurface de la mer, et qui éprouve une
grande diOiculté à s'enfoncer; de nouveaux
javelots l'accablent encore jusqu'à ce qu'elle
aitsuccomlié...

n Superstitieuse à l'excès, ajoute le même
écrivain, la race polaire, à cela jirès de quel-
ques nuances, a présenté dans toutes les tri-

bus des iilées religieuses identiques. Mais
une morale très-relâchée a fait adopter aux
hommes la polygamie, prostituer sans pu-
deur leurs femmes et leurs filles, qu'ils ne
considèrent que comme des créatures d'un
ordre inférie>ir,dont ils peuvent faire ce que
bon leur semble. »

Le (îroëaland et le Labrador sont habités
par des péujiles aiipartenanl à la môme race
qui ^e trouve ailleurs répandue le long des
côtes des mers polaires. Les coutumes de
ces indigènes ont été bien observées par les

missionnaires moraves, qui ont depuis long-
temps formé des établissements dans ce
pays, et qui nous ont donné, à cet égard,
des renseignements beaucoup plus complets
et plus exacts que ceux qu'on pourrait ob-
tenir de toute autre source. J'extrairai des
relations de ces missionnaires quelques jias-

sages relatifs principalement aux Esqui-
maux du (Iroënland, lesquels, comme on
le sait fort bien, ne diflerent des Esquimaux
occidentaux que ]:ar des nuances peu jiro-

noncées et en quelque sorte accidentelles.

« Les [Tcmiers voyageurs qui décrivirent
les Groënlandais donnèrent cours à des no-
tions Irès-erronées : ainsi , on crut d'après
eux, que ce peuple adorait le soleil et sa-
criliait au diable. Des matelots avaient vu
les ("icoi'nlantlais, en se levant le uuilin, re-

garder le soleil avec une profonde attention :

c'était évidemment j)Our rendre hommage
au soleil levant. On avait observé, dans les

lieux qu'ils fré([uenlaient, des pierres plates

carrées, sur lesquelles se trouvaient encore

des cendres, des charbons, des ossements à

demi-consuniés : c'étaient là évidemment
des autels de sacrifices. Or, à qui ces païens
])ouvaient-ils offrir des sacriiices, sinon au
diable? Cependant ces interprétations n'é-
taient rien moins que justes, comme l'ont
reconnu les frères Moraves, dès qr.'ilont su
la langue des Groënlandais et ont pu conver-
ser avec eux. »

Les Groënlandais croyaient à l'existence
d'êtres surnaturels exerçant leur empire
sur la destinée des hommes; cependant, il

jiaraît ({u'ils n'avaient point en général d'i-

d.ées liien claires d'un créateur ou d'une
création de l'univers. « Ils ne savaient point
si les choses avaient un principe ou exis-
taient de toute éternité, et peut-être même
la plupart d'entre eux n'avaient jauiais
songé à se faire cette question. » Cependant,
si nous en croyons les missionnaires Mora-
ves, dont la bonne foi semble à l'abri de
tout soupçon, il y avait, parmi ces j)aïens

chasseurs de veaux marins, certains philo-
so|ihes qui raisonnaient sur la doctrine des
causes finales. Un Esquimau disait à un des
missionnaires qu'il avait souvent fait la ré-
flexion qu'un kadjak , avec toutes les pièces
qui entrent dans sa composition, tous ses
agrès, ne se produisait pas de lui-même,
qu'il était le résultat du travail de l'homme
et exigeait de la part de l'ouvrier une cer-
taine habileté : or, ajoute-il, un oiseau est

d'une construction infiniment plus délicate

et plus compliquée que le kaijak le plus
parfait, de sorte cju'il n'y a aucun homme
qui puisse faire un oiseau. » On peut dire,

jtoursuivait le Groënlandais, que cet oiseau
a été fait par son père, et que ce père a

été engendré de la même façon ; mais en re-

montantainsi, onarrivcrajus([u'àun premier
oiseau, et alors si on se demande d'où il est

venu, on conclura presque nécessairement
qu'il e-st l'œuvre d'un être infiniment plus
puissant et plus sage, que le plus habile

et le plus adroit de tous les hommes. »

Les Groënlandais croyaient à l'existence

d'esprits bons et mauvais, qu'ilsne confon-
daient point d'ailleurs avec les âmes des
défunts, dont ils admettaient aussi l'exis-

tence. Les Angekoks ou devins, qui préten-
daient avoir visité fréquemment le royaume
des âmes, en parlaient comme de substan-
ces qui conservaient la forme des corps,

mais qui se distinguaient par leur pâleur et

surtout par leur impalpabilité; suivant eux,

elles étaient impérissables, et habitaient au
fond de l'Océan , une sorte d'Elysée auquel
on jjarvenait ]iar des cavernes situées dans
les anfractuosités des rochers battus de Ja

mer. Dans cet Elysée, qui était également
le séjour du grand esprit Torngarsuk et de
sa mère, régnait un éternel printemps, et

brillait un soleil pur que n'osbcurcissait ja-

mais la nuit. Des veaux marins, des pois-

sons, des oiseaux nageaient dans des ondes
limpides et s'y laissaient prendre sans

chercher à fuir, ou même se trouvaient

déjà dans des chaudières que faisait bouil-

lir un feu qui ne les consumait point. Mais

ces demeures divines n'étaient accessibles
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qu'à l'iionimc qui, pondant sa vie, avait lait

conslaninient preuve de coura^i^o et d'adresse,

qui s'était rendu maître d'un ij,rand nombre
de veaux marins, avait aflVouté de grands

périls ou s'était noyé dans la mer ; ce i)ara-

dis s'ouvrait d'aiJleurs également à la femme
qui avait sucî.ombé en mettant au monde
un enfant. Ainsi ces peuples croyaient à une
autre vie dans laquelle la vertu, du moins la

bravoure recevait sa récompense.

Avant d'entrer cependant dans le royaume
do Torn^arsuk, les âmes dégagées de leur

corps avaient encore une épreuve à subir:

elles glissaient, cinq jours durant, sur la

licHle iné.^ale d'un roc couvert de sang coa-

gulé. Les Ames des individus qui étaient

morts de froid, soil l'.ii' suite des rigueurs

de l'hiver, soit parce ipi'ils avaient été sur-

l)ris par quelques tourmentes , couraient de

grands risques dans cette périlleuse des-

cente, et pouvaient être anéanties: or, comme
rien n'est plus effrayant pour les Groënlan-
dais, ainsi que pour beaucoup d'autres na-

tions , que l'idée de Tanéantissement, ils

cherchaient à détourner ce malheur au
moyen de certaines pratiques ascétiques

qu'ils observaient religieusement : ils

avaient coutume, par exemple, de s'abstenir

cinq jours de suite, de certains aliments, et

de ne se livrer pendant ce temps à aucune
occupation bruyante.

Les fictions dont se compose la croyance

de ce peuple ne sont pas tellement arrêtées,

qu'on n'y trouve des variations relative-

ment à (liïférents points. Ainsi, tous ne se

font pas précisément la même idée du séjour

dosâmes et du lieu où il est .situé. Quel-

ipies-uns le placent dans le ciel, et disent

que les corruscations de l'aurore boréale

sont les danses des âmes bienheureuses.;;

d'autres, au contraire , voyaient dans les

mouvements irréguliers de ces bizarres

lueurs, les agitations des âmes criminelles

ballottées dans les airs, en proie à la faim

et tourmentées par des corbeaux dévorants.

Quoi qu'il en soit, au reste , et de quehjue
manière qu'aient pu varier les opinions des

Esquimaux sur leur paradis et leur enfer,

ce qui nous importe à nous, c'est de consta-

ter que , dans leurs idées, cette seconde

existence était, en grande partie, un état

de rétribution , de récompenses ou de châ-

timents; qu'ainsi, jour être heureux ou
malheureux dans l'autre vie, il n'était pas

indifférent de faire le bien ou le mal dans
celle-ci.

Le prince des esprits, Torngarsuk, qui

réside, comme nous l'avons dit, dans la de-

meure souterraine où se trouvent aussi les

âmes des bienheureux, a pour mère ou
pour femme fcar sur ce point on n'est [las

bii'U d'accord), un être qiii se plaît â mal
fair<'. Celle Proserpine du nord vit dans une
grande maison au fond de l'Océan , où, par
des charmes magi(iucs , elle peut retenir
tous les animaux de la mer. .\u-;lcssous d(^

la lampe (jui éclaire ce sombre jialais, est

une jarre d'huile dans laquelle nagent des
oiseaux marins. Son Irène est gardé par des

phoques qui font tout autour leur ronde en
rampant, et défendu par un chien énorme
qui ne dort jamais, ou ne dort que pendant
le court espace d'un clin-d'ueil. Sans vou-
loir nous étendre ici sur la description de
cette déesse infernale , nous devons dire

qu'il s'y trouve tant de traits singuliers qui
rajipellent la Proserpine de la mythologie clas-

siipie et la Pattala des Hindous, et même
jusqu'à un certain point les habitantes de
quelques cavernes enchantées des fables

arabes, que nous pourrions supp.oser îi ces

différentes fictions une origine commune,
si leur ressemblance ne s'expliquait pas, au
moins tout aussi bien, par la tendance géné-
rale de l'esprit humain ; l'imagination don-
nant toujours naissance à des fictions à peu
près identique ([uand elle travaille sur cer-

tains sujets particuliers et sous l'influence

de sentiments et d'impressions analogues.

Dans les idées des Groënlandais païens, le

monde est peuitlé d'une multitude d'êtres

invisibles, sans parler des âmes des morts
qui, pendant un temps, errent ]uès du lieu

de leur sépulture ; ainsi, la terre a ses gno-
mes qui habilent les piofondes cavernes,

l'eau ses néréides, le feu ses salamandres ;

les astres eux-mêmes, la lune et le soleil ont
leurs génies tutélaires ; enfin, des géants,

des nains, des monstres à tête de chien ont
encore leur place dans la mythologie comme
dans celle de plusieurs autres peuj)lcs.

Les naturels de Groenland étaient forte-

ment indjus d'une opinion , commune
d'ailleurs à beaucoup d autres pays, qu'il

doit y avoir une classe d'hommes dont l'of-

fice est de servir de médiaîeurs entre le

reste du peuple et les puissances surnatu-
relles. Ils désignaient ces lionmies sous le

nom d'angekoks, qui correspond à peu près

aux expressions de sorciers et devins. Sui-

vant Crantz, il est ordinaire (ju'un certain

nombre de familles qui vivent réunies en-

tretiennent, à frais communs, un angekok
(jui leur sert de conseil dans les circonstan-

ces un peu embarrassantes. Quand une de
ces réunions n'a [sas de directeur, elle est

regardée en pitié jiar les autres, (|ui consi-

dèrent les menjbres de la communauté
comme tics avares ou comme de pauvres
misérables. Afin de devenir angokoks, ces

hommes doivent renoncer
i
oui' longtemps

à toute la société, mai érer leur cor; s par
de longs jeûnes et par la concentration de
toutes leurs pensées sur cerlainssujets. Dans
cet état contemplatif leur esprit, comme
celui des Sannyasis Indiens qui |)ratiijuent

le poojah, arrive à.un point d'exaltation qui
approche quel(]Upfois de la folie. Quand,
a; l'ès tous ces ellbrls, le néophyte est par-
veiHi Savoir à ses ordres un lorngok ou es-

]u-it familier, il se trouve régulièrement
constitué <i l'état d'angekok, (;t, à dater de
ce moment, il est en i)ossession des fî.cultés

(jui distinguei.t les soiciers et devins. Dans
tous les cas de maladies ou de malheurs
d'une autre naturi-, c'est près des angekoks
(pi'oii va chercher le remède. On ne doule
point (pi'ils ne puissent chasser les mala-
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(iies aussi Ijien que les envoyer, iliarnioi»

les flèches ou leur enlever le oharaie, apie-
1er les bénédictions sur un individu, chas-

ser les spectres qui l'obsèdent, etc. Si c'est

à un malade qu'ils ont atl'aire, tantôt on les

voit souiller sur lui et marmotter des paro-

les mystérieuses ; d'autres fois, leur t;lche

semble diliicile : il faut qu'ils aillent cher-

cher une âme en santé et l'introduisent dans

le cor-ps de celui qu'ils entreprennent de
guérir; parfois leur olfice consiste seule-

ment <i prédire si le patient est destiné à

succomber ou h se rétablir. Par d'autres en-
chantemenls, ils doivent découvrir si une
jiersonne absente est vivante ou morte. Ils

jieuvent, [lar leurs conjurations, obliger une
âme à comjiaraitredevan-l eux, et, s'ils bles-

sent une (,'c ces âmes d'un coup de lance,

l'homme oont elle animait le corps descen-

dra lentement, mais sûrement au tombeau.
En un mol, lidée que se font les Groënlan-
dais (le leurs an^ekoks esl, pour ainsi dire,

de tout point, colle que nos ancêtres se fai-

saient de leurs sorciers et sorcières.

On ne peut lire sans un vif intérêt l'his-

toire de la conversion des Escpiimaux telle

(]ue la donne Ci'anlz, d'après le récit simple

et naïf des missionnaires moraves. En nous
[leignant la lon^^ue et pénible lulte ([u'eu-

i-ent à soutenir les missionnaires, et daiis la-

quelle ils jinrent un moment désespérer du
succès, puis l'événement qui couronna leurs

généreux efforts, cette histoire ne fait sans

(loute que nous reproduire ce qui a dû avoir

lieu dans iiresque tous les cas semlilablcs,

quand les apôtres du christianisme ont eu ,

avec les luuiières nécessaires, un zèle elune
persévérance égale. y\u Groenland, comme
dans les autres [la.vs, il a fallu bien des an-

nées do travaux avant de ju'oduire aucun ef-

fet sensible; il a fallu entendre bien desfois

prédire l'inutilité de ces elforts et l'impossi-

bilité du succès avant d'obtenir aucun signe

d'un changement même éloigné dans les dis-

positions des hommes auxquels on s'adres-

sait. Dans la résistance qu'opposèrent long-
temps ces hommes à l'introduction du chris-

tianisme, aussi bien que dans les circons-

tances qui accompagnèrent leur conversion,
nous retrouvons les effets de ces mêmes ten-

dances de l'esprit humain que nous avons
pu voir à l'œuvre chez plusieurs autres ra-
ces d'hommes.

Ce fut en 1721 qu'Egède, l'apôtre du Groen-
land, établit dans ce pays la première mis-
sion danoise. 11 fut suivi par des mission-
naires appartenant à VUnilas fralnim. Après
un intervalle de ([uinze ans, nous voyons
Craniz , l'historien de cette communauté,
nous confesser que les elforts qu'elle n'avait

cessé de faire étaient encore sans aucun ré-

sultat apparent. «Jusqu'à ce moment, nous
dit-il, nos missionnaires n'avaient pu décou-
vi'ir la trace d'aucune impression (ju'au-

raienl faite les vérités qu'ils s'elforçaient tie

pri;pa;;er. Les Groi'ulandais (pii venaient de
cantons un peu éloignés étaient des hommes
siupides, ignorants, ineajiables de rélléchir

,

et le peu qu'on pouvait leur dire dans une

(•ourle visite , ui(''me ({uauil ils l'avaient

écouté avec qu''loue attention , s'évanouis-
sait bientôt dan; leurs perpétuelles pérégri-
nations. Ceux (pii, vivant dans le voisina^;e
des missionnaires, avaient re(;u d'une ma-
nière suivie leurs instructions pondant plu-
sieurs anriécs , n'en étaient pas devenus
meilleurs ;

jilusieurs même étaient devenus
jiires : ils étaient fatigués, blasés , endurcis
contre la vérité. » Si on les pressait de prê-
ter leur attention aux doctrines du christia-

nisme, ils témoignaient ouvertement leur
répugnance, ou faisaient des réponses éva-
sives conçues à peu près en ces termes :

n Montrez-nous le dieu dont vrais nous par-
lez, disaient-ils, alors nous cioirons en lui

et nous le servirons. Tel que v(jus nous le

rc'présentez, c'est un être trop .sublime, trop
incompréhensible pour (]ue iu)us sachions
comment arriver jus([u'à lui, et jiour (jue

nous croyions qu'il puisse s'oci upcr de nous.
Nous l'avons invoqué, quand nous manquions
de vivres et quand nous étions malades, et

rien ne nous montre qu'il nous ait entendus.
Nous pensons que ce que vous ncus en di-
tes est vrai; mais puisiiue vous le coniuus-
sez mieux (fue nous, faites en sorte, par vos
jirières, qu'il nous donne suftisamuiont de
quoi manger, un corps exempt de n]a!adies,
une maison sèche : c'est tout ce dont nous
avons besoin, tout ce que nous désirons de
lui. Pour notre /Irae , nous trouvons qu'elle
est assez bien comme elle est; si iu)tre corps
est sain, silos vivres ne nous man(pient
]>oint, nous ne demandons rien davantage.
>'ous êtes une autre sorte d'hommes que
nous ; il se i)eut que dans votre pays , il y
ait des gens dont l'Ame soit malade , et cer-
tainement nous en avons assez la preuve
dans ceux qui nous viennent, car ils ne sont
propres h rien ; ceux-ci peuvent avoir be-
soin d'un sauveur, d'un méJei in pimr leur
âme. Votre ciel et vos joies sfrirituelles |)eu-

vent être liien pour vous, mais, pour nous,
un bonheur de cette espèce nous fatiguerait
bientôt, il nous faut des veaux marins , des
poissons, des oiseaux, sans lesquels notre
âme ne pourrait pas plus subsister en para-
dis que notre corps sur la terre, et nous ne
voyons pas cpi'il yen ait dans votre ciel ;

nous vous l'aliantionnons (!onc, à vous et h
ceux de nos compatriotes qui ne valent pas
mieux , et nous vouions descendre dans
le séjOur de 'l'orngarsuk où nous trouverons
eu abondance tout ce dont nous avons be-
soin, et sans (ju'il nous en coûte aucune
peine. »

Le premier individu de celte nation qui se
convertit était un honune d'une caiacilé in-
tellectuelle vraiment extraordinaire, pour
l'état de la société dans hupielle il vivait, et
les missionnaires en parlent comme d'une
personne qui était, à tous (5,j,ards, extrênu'-
nu^nt remarquable, son noni était Kajainak.
« Cet honune esl pour nous, diseist-i'ls , un
perpétuel sujet d'étoiuiement, surtout (]uan I

nous nous rappelons ((uelies c,,nt la paresse
d'esprit et la stupidité des Groi'ulandais^'U
général. Pour lui, ajoutent-ils, il est rare
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iju'il ait Ix'suiii tl'eatendre deux luis une
chose; ce qu'on lui dit il le retient dans sa

méiiioire et dans son cœur. Il témoigne i)Our
nous une extrême atl'ection, un grand désir

u"è!re instruit , de sorte qu"il ne laisse pas
jierdre un des mots qui s'éhappenl de notre
ijouclie, et nous prête une attention que nous
n'avions jamais trouvée jusqu'ici, même à
un moindre degré, dans aucun de ses com-
patriotes. » Kajarnak était venu d'un canton
éloigné, et n'avait eu aucun [rapport avec
les missionnaires, quand il eut occasion de
les entendre parler du christianisme, sujet
auquel il s'intéressa immédiatement. Le
récit qu'ils tirent en sa présence, en termes
simples mais pleins de chaleur, des princi-
paux événements de l'histoire évangélique,
lui lit une vive impression {~~'S); il devint
un disciple zélé des missionnaires, et bien-
tôt même travailla avec ardeur à répandre
jiarmises compatriotes la doctrine qu'il avait

embrassée : plusieurs en elTel, grâces à ses

exhortations et à son exemple, ne lardèrent
l)as à se convertir, et formèrent le noyau
ti'une peiit^communauté de prosélytes qui
devint en peu d'années très-nombreuse.
Le jiremierpasavait éléditïïcile ; mais une

fois fait, la conversion des Esquimaux mar-
cha , à ce qu'il parait, très-rapidement. En
1744, l'efl'et produit sur la masse du peuple

(773) Je ne cloute point qne {juelques-uns lic mes
L'cleurs n'aiment à app:enilio par le récit même des
inissioiinaires, et en qiieli|iie sorte de leur bouche,
comment pénéirèrer.i, dans l'cspril des premiers Es-

quimaux convertis à !a religion chrétienne, des doc-
tvines si complélement différentes du cours habituel

de leurs idées. Jextrais de l'Histoire de Krant/. le

passage suivant :

« Dans l'été de 1728, plusieurs naturels des par-
ties méridionales vinrent visiter rélablissemenl. IJn

jour qu'un missionnaiie nommé John Berk était oc-

cupé à transcrire une traduction des sainis Evan-
giles, plusieurs de ces sauvages étaiii entrés, il s'a-

visa de leur lire un passage de ce qu'il venait d'é-

crire, et de l'accompagner d'une explication à leur

portée. I Le Saint-Esprit, dit un des missionnaires,
inspira à noire IVère Ui pensée de leni' décrire la

passion cl la mort ihi (ihrisl, et de taire suivre ce
lécit, où il avait mis une énci'gle toujours crois-

sa!ile, d'une exhorialion non moins vive, dans la-

qurile il les engageait à réfléchir prol'onilénicnt sur
tout c;- qu'ils devaii'nt au Seigneur, et les conjurait

de ne point endurcir leur âme envers celui (|iii, pour
l;'s racheter, avait soiillerl d'incxpiiniables angois-

ses, versé son sang et donne jusqu'à sa vie. — En
même tcnqis il leur lut , dans le Nouveau Testa-

ment, le passage tjui se rapporte à la prière, au
jardin des Olives, et à la sueur de sang. Alors le

Seig)ieur toucha le cœur d'un des païens nommé
Kajarnak; il s'avan(;a vers la table en disant :

I Quelles sont ces choses dont vous nous parli-z ?

I Keiliies-les-moi encore, car je me sens un grand
< désir d'être sauvé. > Ces paroles, dit le mission-
naire, pénétrèrent jusqu'au fond de mon àine, et y
allunièient un feu de charité (jui inonda mes joues
lie laiihi's, l;iMdis que je faisais ;i ces pauvres gens
une bisloirc plus complète delà vie cl (le la mort du
Ke Icniplcnr, et du saciillce que Dieu avait, dans sa

niiséricoi'ile, décrété pour noire sahil. > A partir de
ce moment, Ka\irn;iU devint un disciple assidu des
missionnaires , et fui l'lieni<'iix iuslruinei t de la

uiii4jision de ses compalrioles.

I>aiis un autre coniple-rendu de l'elal des noii-

élait déjà évidemment très-grand ; de nom-
lireiix individus prenaient un vif intérêt

aux doctrines que leur exposaient les mis-
sionnaires. En 1748, il n'y avait pas moins
de deux cent trente converlis résidant à
Nevv-Herrnhut , et trente-cinq avaient été

baptisés dans le cours de l'année. « Quoique
ces hommes, disent les historiens des mis-
sions, soient bien loin d'être ])arfaits, il est
évident qu'ils font de véritaliles progrès.
Leurs rapports entre eux sont caractérisés
par une bienveillance mutuelle qui devient
de jour en jour plus apparente , et la sincé-
rité lie leur conversion se manifeste par les

] reuves les plus convaincantes. » Depuis
l'année 1742 , qui est l'époque où la vérité
commença à se faire jour dans les âmes des
naturels, le nombre des conversions a été

très-grand, eu égard à la population du pays.
Les Danois y ont fondé plusieurs nouvelles
colonies auxquelles le collège royal de Co-
penhague fournit des missionnaires qui
sont disséminés dans diverses stations. Les
frères Moraves, de leur côté, y ont formé, en
1758 et 1774, deux autres établissements ,

l'un à Lichtenfels, l'autre à Lichtenau, près
du cap Farewell, et ils y ont eu bientôt une
congrégation de deux cent cinq Groënlan-
dais baptisés. Dans la dernière histoire de
ces missions, qui a paru il y a peu d'années,

veaux convertis, écrit peu d'années après l'événe-

n)ent dont nous venons de parler, on trouve les ré-
llexions suivantes :

« Quoique l'état misérable dans lequel se trou-
vaient les païens, allligeàt encore les frères , les

fruits de la grâce, qui étaient manifestes dans Ka-
jarnak et dans les autres catéchumènes, étaient pour
eux une source toujours croissante de consolations.

Ces hommes non-seulement avaient appris à con-
iiaiirc Dieu et à le respecter; non-seulement ils se

réiouissaient à l'idée que le Christ viendrait ressu-
scilerles nioitset guider les croyants vers une bien-

licureuse éternité, mais encore ils avaient un senti-

ment profond de leur propre misère, une vive re-

connaissance pour l'amour que Dieu a manifesté
envers l'Iiomme en acceptant l'expiation offerte par
le Christ, et une avidité extrême pour recevoir la

parole de vie. Il était évitlent que la grâce avait jeté

dans leurs cœurs de profondes racines , ce que
prouvait leur changement de conduite, leur renon-
cement voloiilaire à toutes les vanités païennes, et la

sérénité avec laquelle ils enduraient les reprocdies de
leurs conipat: iotcs encore infidèles, qui les acca-
blaient d'outrages et de mépiis. Kajarnak avait coii-

liime, lo.sque les missionnaires avaient catéchisé

ses compatriotes, de leur faire à son tour une petiie

exhortation, et de leur dire que, puisqu'ils avaient

été si longtemps dans l'ignorance, au moins fallait il

qu'ils reçussent la vérité avec joie et reconnais-
sance, et (ju'ils montrassent que ce n'était pas une
s.-mence tombée sur la pierre. Quelquefois aussi il

snbsiiiuait à cette admonition une courte, mais fer-

\eiile prière, et il est bon de dire qu'il faisait tout cela

di' lui-même, sans que les missionnaires lui en eus-

sent jamais donné l'ordre on seulemeiil ex'primé h' dé-

sir. Il n'est pas inutile, non plus, d'ajorjler (ju'il avait

l'inlelligence très-ouverle, et qu'il siiugeiait aux frè-

r"S (|ui rinstruisaient les mots qui leur inaïupniienl

pour rendre leur pensée, et les corrigeait même par-

f lis quand ils se servaient d'uni? expressiim qui

n'était pas la bonne, car il les entendait à demi-
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on fait remarquer les elTels Irès-maiiifcstos

qu'elles ont exercé sur Tétat dos pays et sur

la ooudition morale des habitants. « Dans
toute l'étendue de la cùlo occidentale , rien

n'est jilus rare que de trouver des e\em[)les

de ces barliaries qui accompagnent partout

la vie sauvage , ou de ces monstruosités
qu'autorise et que commande en tiuehpie

sorte le paganisme, partout où il est domi-
nant. Com])aré à ce qu'il était il y a ([uatre-

viiigls ou seulement cinquante ans , l'état

du pays est ce (|u'on peut afipeler un état

de civilisation. La nature du sol , le clima',

,

les moyens aux<iuels doivent avoir recours

les liahilanls de ces malheureuses contrées

pour se procurer leur subsistance, sont au-
tant de causes qui s'opposent à l'introduc-

tion de la pluiiart des arts des sociétés civi-

lisées; il est claii' que le Groënlandais, dont
le pied ne foule qu'un roc stérile, ne pourra
jamais se livrer aux travaux del'agricullure;

if est clair ([uesous un ciel aussi rigoureux
il ne pourra jamais atlopter les vêtements
de l'Européen, n'aura jamais besoin des pro-

duits de i!os manu lac tares, et jamais ne
songera h en établir de pareilles dans son '

pays, et pourtant on peut dire avec vérité

que les changements qui se sont 0])érés

chez ce peuple à la suite et comme consé-
quence de l'introduction du christianisme ,

l'industrie ((u'il a ac([uise , toute limitée

qu'elle est, les habitudes laboi'ieuses qu'il a

contractées, la résignation avec laquelle il a

appris il supporter les maux qu'il ne peut
écarter , le contentement qui le soutient

dans des travaux pénibles, mais inévitables,

rendent un éclatant témoignage à cette vé-
rité que, dans toutes les circonstances, dans
toutes les positions, la religion ne contribue
guère moins au bonheur de cette vie qu'à
celui de la vie future ("T't). »

Les faits que j'ai cités relativement aux
anciennes superstitions et aux croyances
des Groënlamlais avant leur conversion , et

surtout ce que j'ai dit des changements heu-
reux t|ui se sont opérés dans leur condition
sous l'influence du christianisme, sufiîsent,

si je ne me trompe, pour prouver que l'ilme

des Es piimaux a la môme constitution mo-
rale et intellectuelle que celle des autres
lioumies. Nous trouvons chez eux les mê-
mes éléments de sentiments moraux, les

mêmes sympathies, la raêiue susceptibilité

d'alTeclion, la même conscience ; chez tous

existe la notion jilus ou moins claire du
bien et du mal, d'un conqito à rendre pour
les fautes commises, du châtiment qui at-

teint les coupables et de la nécessité d'uno
expiation. A la vérité , ce qu'il y a de plus

élevé dans ces sentiments (communs à tant

tl'autres peuples arrivés à des degrés très-

ditférents de civilisation), ne se montre chez

les Esquimaux païens (pi'à J'état rudimen-
lairc, ou n'a[)parait en eux que comme une
lueur fugitive ([ui les éclaire i)ar nioments ;

mais nous voyons que ,
quand on a porté

chez eux ces doctrines qui sont tellement

en rajiport avec les besoins de la nature hu-
maine (pi'elles ont été reçues par les nations

les plus barliares comme par les jilus poli-

cées, ils ne se sont jioint montrés incapa-

])les de les comprendre et ils en ont ressenti

les effets accoutumés. L'ensemble des phéno-
mènes i)sychologir|ues , des iibénomènes
moraux et intellectuels , estdoncau fond le

môme chez les Esquimaux que chez les

autres iieuples, et , du moment où l'on est

obligé de reconnaître que le principe

auquel se rattachent ces manifestations

est rigoureusement identique chez tous les

hommes, vouloir soutenir encore qu'il peut
exister entre eux des ditl'érences spécifiques,

ce serait donner un démenti aux règles

dont tout le monde admet tacitement l'exis-

tence quand il s'agit d'établir pour le reste

des êtres organisés des distinctions d'es-

pèce ; ce serait aller contre toutes les analo-

gies.

Histoire psychologique des nations afri-

caines. — Je diviserai ce que j'ai à dire sur

l'histoire psychologique des nations afri-

caines endeux ]>arties : la première, qui trai-

tera de l'histoire de la race liottentote; la

seconde, de celle des nations nègres de l'A-

frique occidentale.

\" De la race hottentote et bosrhismanne. —
Les auteurs qui se sont occupés de l'histoire

de l'homme, s'accordent à voir, dans les

Boschismans de l'Afrique méridionale , le

plus dégradé et le plus misérable de tous les

peuiiles, celui qui doit occuper le dernier

degré dans l'échelle des nations. M. Bory

de Saint-Vincent , qui les décrit selon sa

manière ordinaire, établit, entre eux et les

hommes ajipartenant à ce (|u'il nounnc l'es-

pèce japétique , une dilférenre des plus

tranchées. Il les considère comme formant
la transition entre le genre Ilotno et les

(771) Hisloricdl skelclicx, p. G-2. « D'.'ipi'ès tiii rap-

port publié il une épixiiu' Idiilc iéct'iili\ il parait

qii'iMiP (jiiatrioîiii^ inissiiiii a élé élalilie, et qm; le

noiiihi'C (les (îioi-iilaii lais clDclii'iis appai'leiKinl à

l'é^lisr nioiavi' csl (!< 1S()8, iiomltre dans leqiu 1 i;e

sont |iiiiiil l'oiiipiis les iiidivitlus appartenant aii\

connrci;ali(ins ilii i;j;ns par îles niinisti'es Intliéiiens

de TKglise danoise. Ce rapport, d'antre part, con-
firme et corrobore tout ce qui avait été dit dans les

précédents, touchant les heureux effets que t'intro-

diicliim du christianisme a exercés sur l'état social

des (lidëiilandais et S!ir leur moralité. Les supersli-

lioMs nationales ont presque pailout coniplétenient

disparu. Les pratiques de la sorcellerie sokI aujour-

d'hui, pour ainsi dire, inconnues tout le longdu lilio-

ral. Dans les lieux où régnaient ja lis la cruauté, la

déliauilii' et tons les vices qui lis accompagiuMil, ou
li'ouw aujourd'hui, gràee à l'iiilliieinc liieiilaisan!e

di' la religion, toutes les qiud.li^s ivpp')si''es, la i liaritc

IValciiii'lle, la eiuu'iirdi', la nn)deslie et le degré de
civilisaliim qui esi ciinipalible avec les circonstanc s

pa linilières p:(inres au pays. L'esprit des Groënlan-
dais a éle cMliive; le:ir ctenr a été alieiulri et purifié,

et quoiipie 11 ur rnoile de \i;' ait conservé une cer-

taine rudesse
;
quoique leurs lialiiluUes soient tou-

jours foi I dilte! ei;les de celles que nous S(unu_ 'S l.a-|

bilués à rallailier à l'idée de civilisation, il n'en est

pas moins vrai de dire qu'ils l'ormenl niaMileuaiil un
peuple civilisé. >
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gonrv>s Ontjig et Gibbon, el il h'ur trouve

iiiènie quelque analogie avec les Macaques.
Voici au reste en quels termes il s'ex-

prime :

«•L'espèce hottenîote se partage, avec l'es-

jièce cafre , la pointe méridionale de l'Afri-

([ue... Do toutes les esjièces humaines , la

plus voisine du second genre de bimanes
par les formes, elle en est encore la plus ra]>

prochée par l'intériorité de ses facultés in-

tellectuelles , et los Hottentots sont pour
leur bonheur tellement brutes, paresseux et

stupides ,
qu'on a renoncé à les réduire en

esclavage. .\ peine peuvent-ils former un
raisonnement ; et leur lan^aje, aussi stérile

que leurs idées, se réduit à une sorte de
gloussement qui n'a presque plus rien de
semblable à notre voix. D'une malpropreté ré-

voltante qui les rend infects, toujours frottés

de suif ou arrosés de leur propre urine, se

faisant des ornements de bovaux d'animaux
qu'ils laissent se dessécher en bracelets ou
en bandelettes sur leur peau huileuse , se

remplissant les cheveux de graisse et de
terre , vêtus de peaux de bétes sans préi)a-

ration, se nourissant de racines sauvages ou
(le panses d'animaux et d'entrailles , qu'ils

ne lavent même pas, passant leur vie, assou-

pis ou accroupis et fumant, j)arfois ils errent

avec quelques troupeaux qui leur fournis-

sent du lait. Isolés, taciturnes, fugitifs, se

retirant dans leurs cavernes ou dans les

bois, à peine font-ils usage du feu , si ce

.n'est pour allumer leur i>ipe qu'ils ne quit-

tent point. Le foyer domestique leur est à

peu près inconnu, et ils ne bâtissent pas de
villages, ainsi que les Cafrcs leurs voisins ,

qui regardent ces misérables comme une
sorte de gibier, leur donnent la chasse et

exterminent tous ceux qu'ils rencontrent.

On les a dits bons, parce qu'ils sont apathi-

ques ; tranquilles, parce qu'ils sont jiares-

seux, et doux, parce qu'ils se montrent 1;\-

ches en toute occasion. »

Pour peindre le dernier état de la misère

et de la dégrailation humaine, l'imagination

ne fournirait [tas de jilus sombres couleurs

c{ue celles ([u'emploient, dans le tableau qu'ils

nous font de la condition actuelle des Bosehis-

mans,\)lusieurs observateurs modernes, hom-
mes parfailenieut dignes de foi et nullement
cn/lins ^ l'exagération. N'ayant (lour s'abri-

ter ni maison , ni même rien qui mérite le

nom de huttes , réduits à chercher un asile

temporaire dans des cavernes ou des trous

creusés en terre , nus et demi-morts do

faiiu, ces pauvres sauvages errent dans les

bois par petites troupes ou par familles iso-

lées, soutenant à grande i)eine lenr miséra-

ble existence , au moyen des racines sauva-
g.\s qu'ils ré.'ollent , des larves de fourmis
(pii sont pour eux l'objet de laborieuses cl

incessantes recherches, des lézards, des ser-

pents cl des insectes que le hasard fait tom-
licr entre leurs mains et (jui sont aussitôt

dévorés. 11 n'est d(uic [las surprenant que
h;s écrivains systématiques, qui veulent à

toute force établir une étroite union entre

l'homme et les espèces inférieures, aient fait

de l'histoire des Bjsciiismans leur thème
favori.

Mais des observateurs consciencieuï et
qui ne peuvent être soupçonnés de préven-
tion en faveur de l'opinion o|)posée , nous
ont fait une peinture moins défavorable des
Loschismans , en ce qui a rapport à leur
caractère moral et intellectuel. Ainsi M.Bur-
chell , qui a recherché toutes les occasions
d'avoir des rapports avec eux, et qui a pu
observer leur manière de vivre , a re-
connu que, malgré l'état effroyable de mi-
sère et de déniiment auquel ils sont ré-
duits, on trouve encore chez eux des qualités
sociables , le sentiment de la compassion

,

celui de la bienveillance , en un mot, tous
les attributs essentiels de l'humanité.
On ne doilpas oublier que les Boschismans

ne sont pas une race distincte, mais bien une
branche ou une subdivision de la nation au-
trefois très-nombreuse des Hottentots. C'est
une vérité qui avait été anciennement re-
connue; mais Lichtenstein, ayant émis une
opinion contraire, la lit partager à beaucoup
d'écrivains qui considérèrent avec lui les

Boschismans comme constituant une famille
particulière, complètement distincte de tou-
tes les autres races de l'Afrique australe.

Cependant , en comparant leui- langue avec
celle des Koralis et des autres Hottentots ,

le professeur Vater reconimt entre eHes la

plus manifeste allinité , et la conclusion à
laquelle il était arrivé a été depuis pleine-
ment contirmée par des recherches faites sur
les lieux, de sorte qu'il n'existe pas aujour-
d'hui deux opinions sur ce sujet. Dans un
des plus récents et des meilleurs ouvrages
qui aient été écrits sur l'Afrique du sud ,

l'auteur représente les Boschismans comme
les restes de hordes de Hottentots qui , de
môme que toutes les tribus de l'.Âfi-ique

australe, vivaient originairement des pro-
duits de leurs troupeaux, mais que les em-
jiiétements successifs des colons européens,
et les guerres avec d'autres tribus indigè-
nes, forcèi'cnt enfin à chercher un refuge au
milieu des déserts et des rochers inaccessi-
bles de l'intérieur.

« Les hommes que l'on désigne sous le

nom de Boschismans, dit cet auteur, vivent
dans un état de profonde misère, et la plu-
part de leurs hordes sont con)|)léteinent dé-
pourvues de menu comme de gi-os bétail.

Leurs moyens de subsistance reposent en
partie sur les produits de leur chasse , en
partie sur des racines sauvages que leur
fournil le désert, sur les œufs de fourmis
([u'ils recueillent, les sauterelles que le vent
leur aj)[H)ite, les reptiles que !e hasard l'ail

tomber soiis leurs mains, en partie enfin
sur le buiiïi (ju'ils enlèvent aux oppresseurs
tle leur lace, leurs ennemis héréditaires, les

colons de la frontière. Descendus de la con-
dition de pasteurs à celle de chasseurs et de
Ijrigands, les Boschismans , comme on pou-
vait le prévoir et coiume le confirme le té-

moignage des hommes qui les ont connus ,

mit acipiis plus de résolution dans le carac-

tère, à mesure qu'ils ont été exposés à plus
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de (langors, plus do férocité à mesure qu'ils

ont souffert plus d'injustices, plus d'activité

à mesure ({u'ils ont eu à endurer plus de

privations. Des peuples pasteurs d'un natu-

rel doux , confiant et inoffensif, se sont

transformés graduellement en hordes erran-

tes dé sauvages farouches, inciuiets et vindi-

catifs. Traités par leurs semhlai)les comme
des bêtes féroces, ils ont fini par en prendre
les habitudes elles allures. »

Un changement qui l'ait ainsi descendre
tout un peuple d'une vie heureuse et tran-

quille à un état de misère tel C[ue celui où
nous voyons les Boschismans est quelque
chose de si révoltant qu'on voudrait pouvoir
le regarder comme impossible, et pourtant il

n'y a pas moyen de se refuser à l'admettre,

puisque, de nos jours même, on peut assis-

ter en quelque sorte à de semblables trans-

formations : nous nous contenterons d'en
citer un exemple. Les tribus koranas sont,

comme on le sait, de toutes les tribus hot-

tentotes, les plus riches et les plus avancées
dans les arts nécessaires à un peuple de ])as-

teurs ; or nous pouvons suivre dans la rela-

tion d'un voyageur moderne, homme d'ua
sens droit, qui n'a rien négligé pour connaî-

tre la vérité, et qui ne parle guère que d'a-

près ses propres observations, les phases
successives \>&v lesquelles des tribus de
race korah ont passé, malgré elles, de la con-

dition pastorale à la vie sauvage de chas-

seurs et de brigands.

C'est chez les Koranas de la rivière Harte-

beest, que M. Thomson a constaté cette

triste transformation. Pillés par leurs voi-

sins, ils avaient été contraints de s'enfuir

dans le désert, oii ils se nourrissaient de
fruits sauvages ; ils avaient adopté les mœurs
des Boschismans, et s'étaient assimilés sous
tous les rapports essentiels avec cette mi-
sérable trilju.

Les Hottentots pasteurs et les Boschis-
mans, devant donc être considérés comme
une seule race, nous ne les séparerons point
dans les remarques que nous allons faire

sur leur caractère moral; nos remai-ques ne
pourront porter sans doute que sur quel-
ques traits généraux, mais elles nous four-

niront les éléments suffisants pour établir

une comparaison entre cette famille et les

autres familles humaines.
Si nous voulons nous faire une juste idée

du caractère des Hottentots, nous ne devons
pas nous contenter de les observer dans l'é-

tat de dégradation où ils se présentent au-
jourd'hui , quand tout ce qu'il pouvait y
avoir en eux d'énergie a été étouffé par l'op-

pression à laquelle les ont soumis pendant
plusieurs générations successives les colons
européens qui les ont réduits au servage,

ou forcés à se bannir du sol natal. Ce n'est

pas, je le répète, sur nos propres observa-
tions que nous devons asseoir notre juge-
ment, mais sur celles qui ont été faites an-
ciennement, et qui nous peignent l'état de
ces tribus à l'époque du premier établisse-

mpnt des Hollandais.

Le vovageur Kolbe nous a doinié sur l'é-
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tat des Hottentots "h cette époque des ren-
seignements qu'on a tout lieu de croire fi-

dèles, et qui d'ailleurs sont, sur beaucoup
de points, en désaccord complet avec ceux
que nous fournissent les auteurs modernes.
De son temps, les Hottentots formaient un
peuple nombreux, divisé en un assez grand
nombre de tribus, soumises chacune au
gouvernement patriarcal de leurs chefs ou
de leurs anciens. Réunis par hordes de trois

ou quatre cents individus, ils parcouraient
le pays avec leurs troupeaux, trans[)ortant

d'un lieu à un autre, chaque fois que le be-
soin de nouveaux pâturages se faisait sentir,

leurs khraais, sorte de villages ou de camps,
dont chaque hutte, composée de cfuelques
perches autour desquelles on disposait des
nattes de jonc, pouvait en peu d'instants

être démontée, empaciuetée, et placée sur le

dos d'un bœuf de charge. Un manteau de
peaux de mouton cousues formait leur vête-

ment ; leurs armes consistaient en un arc
avec des flèches empoisonnées, et une lé-

gère javeline ou assagaie. Ils étaient liar-

dis et actifs à la chasse, et c^uoique d'une
disposition généralement douce, ils se mon-
traient courageux à la guerre, comme leurs
envahisseurs européens eurent fréquem-
ment occasion de l'éprouver.
Kolbe vante les bonnes qualités morales

des Hottentots : « Ce sont peut-être, dit-il,

les serviteurs les plus fidèles qui soient au
montie. Quoique aimant à la passion le

vin, l'eau-de-vie et le tabac, ces objets peu-
vent leur être confiés en toute sûreté, et il

n'y a pas à craindre qu'ils se permettent
d'en détourner à leur profit la moindre
partie, ou qu'ils permettent à d'autres d'en
premlre. A cette qualité ils joignent la plus
grande humanité et le naturel le plus com-
patissant. Leur pureté de mœurs est remar-
quable, et chez eux l'adultère est puni de
mort. Il faut bien avouer, d'autre part, qu'ils

sont sales dans leurs vêtements, jiaresseux

et indolents, et que, tout en se montrant à
l'occasion capables de raisonner très-juste,

ils n'aiment pas à prendre la peine de ré-
fléchir. » Kolbe témoigne d'ailleurs, en di-

vers passages, c[u'il est très-loin de les con-
sidérer comme inférieurs au commun des
hommes sous le rapport de l'intelligence :

ainsi il dit en avoir connu plusieurs qui
entendaient parfaitement le hollandais, le

français et le portugais. 11 en cite un en par-
ticulier qui, non-seulement avait appris en
très-peu de temps l'anglais et le portugais,
mais était aussi parvenu à surmonter les dif-

ficultés de prononciation que lui opposaient
les habitudes contractées en parlant sa lan-

gue maternelle, de sorte qu'il passait, dans
l'oiùnion des juges compétents, pour com-
prendre et parler ces deux langues avec la

même facilité et la même correction que s'il

les avait apprises au berceau. « Nous
voyons tous les jours, ajoute cet auteur, ces
honmies employés par les Européens dans
des affaires qui demandent du jugement et

de la capacité. Ainsi c'était un Hotlentot
nommé Cloos, que M. Van dor Stel, le der-
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nier gouverneur du Cap, employait dans les

négoc-iations qui avaient [)Our l)ut d'obtenir

du bétail par voie d'échange avec ries tribus

très-éloignées, et il était bien rare qu'il re-

vînt sans avoir parfaitement réussi dans sa

mission. ><

Nous avons dit qu'un des meilleurs moyens
d'arriver à connaître ce qu'il y a de jilus inti-

me dans le caractère moral et intellectuel d'un

peuple, est de voir quelles sont ses idées, ses

impressions touchant, les sujets qui tien-

nent à la religion ; examinons donc ce que
nous otlYent à cet égard les Hotteiitots. On
a souvent répété que ces hommes étaient

déi)Ourvus de toute croyance religieuse

,

qu'ils n'avaient absolument aucune idée de

la Divinité, aucune idée d'une vie future.

Il se peut que, réduits en esclavage, sé|ia-

rés de leurs conqiagnons, obligés, pour sou-

tenir leur vie, à travailler sans un moment
de relâche, quelques-uns d'entre eux aient

perdu l'habitude et presque la faculté de ré-

fléchir, soient devenus, en un mot, des es-

pèces de brutes ; mais Kolbe nous assure

que, de son temps, il y avait chez tous les

lîottentots une ferme croyance en une puis-

sance suprême, qu'ils nommaient Gounya
Tekquoa ou le dieu de tous les dieux, dont

le séjour, disaient-ils, étaient au delà de la

lune. Ils ne lui rendaient pas de culte, tou-

tes leurs adorations étaient pour la lune : à

l'époque de son plein et de son renouvelle-

ment, ils lui ofl'raient des sacrifices d'ani-

maux avec toute espèce de grimaces et de
contorsions, poussant des cris, jurant, chan-

tant, sautant, frappant du pied, dansant, et

accompagnant toutes ces bizarres cérémonies

de noml>reuses prosternations et de paroles

appartenant à un jargon inintelligible. « Ils

ont aussi, nous dit ce voyageur, une singu-

lière vénération pour une espèce particu-

lière d'escarbot, dont la rencontre, à ce qu'ils

croient, porte bonheur. Ils croient de plus

à une divinité malfaisante qu'ils nomment
Toutouka, et qu'ils se représentent sous la

forme d'un petit être tout contrefait et mé-
chant, grand ennemi des ilottentots , et

l'auteur de tous les malheurs qui survien-

nent dans ce inonde. Ils lui offrent des sa-

crifices pour tacher de l'apaiser. Tous les

accidents, toutes les maladies ou douleurs

subites sont attribuées par eux à la sorcel-

lerie ; aussi ont-ils une grande confiance

dans les charmes et les amulettes. » Kolbe
croit qu'ils n'ont pas la moindre idée de ré-

compenses ou de punitions qui attendent

l'homme dans une aiitre vie. « Cependant,

dit ce voyageur, il est évident pour moi
qu'ils croient à l'immortalité de l'âme ; ])lu-

sieurs circonstances ne me permettent pas

de révoquer la chose en doute : d'abord ils

offrent des prières aux saints, c'est-à-dire

aux Hottentots qui sont morts après avoir

vécu en gens do bien; ensuite ils ont peur
des esprits (|ui pourraient, croient-ils, reve-

nir sur terre pour h'S tourmenter; aussi

pour cette raison, à la mort d'une personne

quelconque, ils déjdacent leur kraal, dan.s

la supposition que les âmes des personnes
mortes restent à l'entour des lieux qu'elles

habitaient pendant la vie ; enfin, ils croient

à la puissance des sorciers ou des magi-
ciens )iour évoquer ces esprits. »

La relation exacte et fidèle de la conver-
sion de ces peuples, si nous pouvions la re-

produire ici avec quelques détails, ferait

ressortir plusieurs traits importants de leur
histoire morale et i«lellectuelle, nous tâche-
rons, au reste, dans l'esquisse que nous allons
en présenter, de conserver les traits les plus
saillants. Les premières tentatives qui fu-
rent faitc^s pour essayer de les amener à re-
cevoir les vérités du christianisme rencon-
trèrent la môme résistance obstinée dont il

y a tant d'exemples dans des circonstances
semblables, et un auteur résume ses obser-
vations sur ce peuple en disant que « les

Hottentots semblent nés avec une antipa-
thie naturelle pour toutes les coutumes de
la civilisation, et pour toute religion autre
que la leur. » Un jeune Kottcntot qui avait

été élevé par le gouverneur Van der Stel

dans les mœurs et la religion des Hollan-
dais, et avait appris plusieurs langues et

donné preuve d'un esprit f[ui semblait lui

permettre d'aspirer à tout, fut envoyé dans
l'Inde et employé dans les all'nires publiques.
A son retour au Cap, il se dépouilla de ses
vêtements européens, se couvrit de peaux
de mouton, et, se présentant en cet état de-
vant le gouverneur, il renonça solennelle-
ment à la société des hommes civilisés et à
la religion chrétienne, déclarant qu'il vou-
lait vivre et mourir dans la religion de ses an-
cêtres, et en suivant leurs coutumes ("75).

Nous reconnaissons là un trait caractéristi-

que de la nature humaine, commun aussi aux
autres races d'hommes : une sorte d'attache-
ment instinctif et aveugle aux impressions re-

çues dans l'enfance est en cifpt une de nos
tendances intellectuelles les plus fortement
prononcées, et, commme le prouve l'exemple
que nous venons de citer, ce sentiment
n'est pas moins puissant chez les Hottentots
que chez des nations plus civilisées; cepen-
dant il n'a pas été, pour les hommes de cette

race, un obstacle à la propagation de la reli-

gion chrétienne, quand l'introduction en a
été tentée parmi eux dans des circonstances
dilférentes.

2" De l'introduction du christianisme par-
mi les Ilottentots. — Il est vraiment surpre-
nant, après tout ce que nous avons entendu
dire de la paresse d'esprit et de la grossière
sensualité des Hottentots, d'apprendre qu'il

n'y a pas tic race sauvage qui ait prêté une
oreille plus attentive à la prédication tlu

christianisme, et qui, par suite de l'intro-

duction de cette religion, ait éprouvé une
amélioration plus rapide, plus merveilleuse,
non-seulement dans son caractère et dans
ses mœurs, mais aussi dans sa condition so-

ciale et sa prospérité extérieure. La civilisa-

tion a marché à si grands pas dans les éta-

(775) P. Kolbe, Voynye au cnji itc fioniic-Espérance ; Niu-cmberg, 1719, 5 vol. iii-fol.
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blissoments des frères Moraves, l\ qui appar-

lieiil surtout riionncur d'avoir iiilroduit le

chrislianisme cliuz les Uolteutols, qu'il eu
est résulté dans le public l'idée que les mis-

sionnaires de cette Ej,lisc dirit^aient princi-

jiak'Luent leur attention vers le développe-
mont des connaissances relatives aux arts et

à l'industrie, la relij^ion n'étant en quelque
sorte [)Our eux qu'un objet secondaire. Il est

à peine besoin de dire qu'ils nient formel-
lement les intentions qu'on leur prête ainsi,

et qu'elles sont même en opposition directe

avec l'opinion qu'ils professent ouverte-
ment. Cette opinion, qui est chez eux le ré-

sultat de l'expérience acquise pendant un
siècle tout entier de services patients et d'ef-

forts pénibles, c'est qu'on ne peut espérer
aucun changement heureux dans les mœurs,
aucune amélioration dans l'état social d'un
peuple, si l'on n'a pas au préalable employé
toute l'influence de la religion pour stimuler
sa nature morale, éveiller sa conscience et dé-
velopper les sentiments honnêtes de son
cœur. Nos missionnaires pensent qu'il n'y
a pas de sauvages qui soient assez bornés
pour qu'on ne {luisse espérer de produire
en eux ces changements intérieurs, et qu'une
fois le changement produit, les réformes
extérieures ne sont plus qu'un jeu, les bien-

faits de la civilisation s'en suivant comme
une conséquence nécessaire.

La première tentative d'introduction du
christianisme chez les Hottentots fut faite

pai un missionnaire nommé Schmidt, homme
zélé et de grand courage qui entreprit cette

lûclie dans les premiers temps de l'Eglise

morave. Il arriva dans l'Afrique méridionale
en 1737, et s'étant établi à peu de distance

du Cap, il réunit bientôt une petite congré-
gation de Hottentots, dont il se lit extrême-
ment aimer ; mais obligé de s'embarquer
pour la Hollande, il ne put revenir, comme
il en avait l'intention : sous prétexte de zèle

pour la pureté de la doctrine, et pour la

paix de l'Eglise, des adversaires s'oppo-
sèrent à son retour et jjarvinrent à l'em-

pêcher. L'entreprise suspendue pendantprès.
de cinquante ans fut reprise sous de plus
favorables auspices en 1792. Les nouveaux
missionnaires, ayant chen-hé les ruines de
l'habitation de Schmidt, trouvèrent quelques
vieux Hottentots qui respectaient toujours
sa mémoire, et ils fondèrent dans ce lieu

l'établissement de Bavian's Kloof , connu
depuis sous le nom de Gnadenthal.

L'école établie par les missionnaires fut

bientôt fréquentée par un assez grand nom-
bre de Hottentots, tant enfants qu'adultes,

et les instructions religieuses, dans lesquel-

les on faisait la lecture de la Bible avec les

commentaires nécessaires, étaient suivies

par beaucoup d'auditeurs attentifs. Les his-

toi'iens de la mission disent : « Le silence res-

pectueux des Hottentots (|ui faisaient partie

de ces réunions, la vive attention qu'ils prê-
taient aux discours de leurs instructeurs et

l'émotion qui se peignait d'une manière vi-

sible sur leur visage étonnèrent les mission-
naires à qui on avait dit qu'il serait impos-

sibl.' do fixer l'attention de leurs auditeurs,
durant une allocution d'un genre sérieux,
pour couite qu'elle fût. « Le nombre des
disciples s'accrut et monta bientôt à deux
cents individus, dont l'instruction se faisait

eu plein air. Plusieurs Hottentots qui ame-
naient avec eux leurs familles et leur bé-
tail arrivèrent de distances considérables, et

s'associèrent à l'établissement. Les cultiva-

teurs coloniaux s'alarmèrent à l'idée qu'ils al-

laient être privés du service de leurs Hotten-
tots; plusieurs fois ils menacèrentdedétruire
l'établissement, et môme il y eut de leur
part un commencement d'exécution; mais
ces menaces et ces tentatives furent sans efl'et,

et il devint enfin évident, même aux yeux de
cette classe d'habitants, que les Hottentots
convertis au christianisme par les instruc-
tions des missionnaires devenaient des ser-
viteurs bien plus utiles et plus dignes de con-
fiance que les païens aljrutis et dégradés,
qu'ils avaient été obligés jusque-là d'em-
ployer.
Dans le cours d'un petit nombre d'années,

des Hottentots arrivèrent de toutes les parties
de la colonie et augmentèrent la population
de Bavian's Kloof. Les missionnaires n'ac-
cordèrent qu'après d'assez longs délais, et

avec une prudente réserve, le baptême aux
nouveaux convertis; il leur fallait d'aborcl
des témoignages sensibles de repentir et "de

foi. Cependant en 1799 on comptait déjà
deux cent trente-huit maisons de Hottentots;
le nombre des habitants s'élevait à mille
deux cent trente-quatre, parmi lesquels trois
cent quatre étaient membres actifs de la con-
grégation et quatre-vingt-quatre avaient été
baptisés dans l'année.

Lorsque la colonie du Ca]) passa au pou-
voir des Anglais, les bons effets de l'instruc-
tion donnée par les frères Moravcs étaient si

évidents, ils se manifestaient d'une manière
si marquée

, par l'amélioration survenue
dans les mœuis etl'industrie des Hottentots,
que les missions obtinrent sans dilliiuité

]'a[)i)ui et la faveur du gouvernement. A cette
époque, Gnadenthal était devenu un étaiJis-
sement populeux qui olfrait les plus beaux ré-
sultats agricoles, et était occupé par de nom-
breuses et heureuses familles decultivateurs,
qui obtenaient de riches produits d'un sol sur
lequel leurs ancêtres avaient erré |;cndant des
siècles, sans jamais essayer de l'améliorer.
Pour agrandir cet établissement, le gouver-
nement donna aux frères moraves une autre
partie du pays qui reçut le nom de Groene-
Kloof. Dans l'espace a'une année le désert
avait disparu et avait fait place à une terre
couverte d'abondantes moissons. Les mis-
sionnaires rapportent que, « même dans la

conduitedesaifaires temporelles, les Hotten-
tots témoignaient assez qu'ils étaient sous
l'influence des idées chrétiennes; ils se por-
taient avec ardeur au travail, soitpour cons-
truire leurs huttes, soit pour cultiver leurs
terres, et Dieu bénissait l'ouvrage de leurs
mains. » Quelques-uns des fermiers hollan-
dais exprimèrent leur surprise des c hangn-
ments qu'ils voyaient s'opérer < liez ce peu-
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pie. « Ils étaient émerveillés, disent les mis-

sionnaires, lie voir que lorsque ces miséra-

bles ivrognes arrivaient à Gnadenthal et en-

tendaient'la parole de Dieu, ils recevaient

véritablemeut la grâce, et devenaient de tout

autres hommes. >>

Peut-être n'y a-t-il rien de plus remarqua-

ble dans riiisloire de ces établissements, que

le fait de la profonde sensation produite par

le spectacle de la prospérité dont jouissaient

les nouveaux convertis, sensation qui non-
seulement était générale dans toute la nation

hottentote, mais qui était également parta-

gée par des tribus appartenant àd'autres peu-
ples, et partout accompagnée d'un désir d'ob-

tenir les mèmesavantages. Des familles entiè-

res de Hottentots, et même de Boschismans,
partirent des frontières de la CalVerie, et tirent

des voyages de plusieurs semaines pour ve-

nir s'établir àGnadenthal. Des individus de

la nation Tambuki, et qaelqu':>s uns apparte-

nant à la nation des Damaras, qui est par delà

le pays des grands Namaquois, se rendirent

h Grôene-Kloof et y lixèrent leur demeure.
Un fait singulier dans l'histoire de ces races

barbares, c'est celui que nous présentent les

sauvages Boschismans, adressant de leur pro-

pre mouvement au gouverneur du Cap, qui

travaillait alors à les réconcilier avec les co-

lons, une sollicitation très-pressante pour
qu'on leur envoyât des instructeurs sembla-

bles à ceux qui avaient résidé longtemps
avec les Hottentots à Gnadenthal. « C'est,

dit l'historien de la mission, un cas qu'on a

dû rarement observer que celui d'un peuple

sauvage qui, traitant avec une puissance chré-

tienne, demande comme une des conditions

de la pais qu'on lui envoie des missionnai-

res chargés de l'instruire dans le christia-

nisme. »

Le défaut d'espace ne me permet pasd'em

riques, et avant l'introduction du christia-

nisme ou de l'islamisme, n'était autre chose
que l'amas des superstitions relatives aux
fétiches ou aux charmes : celte opinion ce-
pendant n'est rien moins que fondée. Sans
doute la superstition des charmes est forte-

ment enracinée dans l'esprit des nègres ido-
lâtres, mais elle s'y allie avec plusieurs ves-

tiges encore très-àpparents de la religion

naturelle. On peut oljserver, au reste, chez
des nations parvenues à \\n degré beaucoup
plus élevé de culture intellectuelle, des su-
perstitions et des usages qui ont plus ou
moins de ressemblance avec le fétichisme de
l'Africain. Telles sont , par exemple , la

croyance dans une destinée qu'aucun effort

humain ne saurait modifier (c'est-à-dire le

fatalisme), la foi dans l'astrologie, la nécro-
mancie, les charmes, les talismans, les pré-
sages, les jours heureux et malheureux, les

idées de bonne et de mauvaise chance, du
bon et du mauvais génie des individus.

« Le mot fetisso, dit Barbol, dans sa des-
cription do la Guinée, est un mot portugais
qui signifie charme ou talisman. » Ce n'est

pas un terme africain, et si les nègres de la

côte d'Or l'emploient, c'est qu'ils l'ont adopté
des Poitugais; ces nègres nomment leurs
idoles Bossum ou Bossefoe. Le P. Godefroy
Loyer, préfet apostolique des Jacobins, qiîi

Ht un voyage au royaume d'Issiny, et étudia
le caractère, les moeurs et la religion des
naturels, dit que c'est une grande erreur de
supposer que les fétiches sont les dieux des
nègres. Il déclare qu'ils croient à un être
tout-puissant, et que, du moins dans les

contrées qu'il a visitées, c'est à lui qu'ils

ont coutume d'adresser leurs prières.
« Tous les matins après s'être levés, dit le

voyageur, ils s'en vont au bord de la mer
ou de la rivière, pour se laver ; et, après

prunter àcette histoire beaucoup d'autres dé- avoir jeté quelque peu d'eau sur leur tête.

tails qui seraient également très-dignes d'atti-

rer l'attention : mais les faits que j'ai cités

sont de ceux qu'il ne m'était pas permis d'o-

mettre dans une investigation comme celle-ci ;

carils sont évidemment d'une très-grande por-

tée relativement à l'histoire de cet te singulière

et intéressante race. Les personnes qui vou-
dront les examiner de bonne foi, et sauront

les apprécier à leur juste valeur, y trouve-

ront certainement la preuve qu'il y a chez

les Hottentots les mêmes principes d'action,

la môme nature intérieure que chez les autres

branches delà grandefamillehumaine,'et cette

conviction ne fera que se fortifier par la lec-

ture des détails qu'ont donnés les mission-

naires sur leurs travaux ultérieurs et sur les

changements moraux qui en ont été le ré-

sullaï.

Traits pstchologiqces co>cerna>t les

NATIONS NÈGRES DE l'AfRIQUE OCCIDENTALE. —
On croit généralement que la religion pri-

mitive des nations de l'Afrique occidentale,

celle qui y dominait dans les temps les plus

recules, antérieurement aux époques histo-

et quekpies-uns du sable, en signe d'humi-
lité, ils joignent les mains, puis les entr'ou-
vrant ils expriment en soufflant dedans ce
terme eksvuais. et après cela les élevant avec
leurs yeux au ciel, ils font celte prière : An-
guioumt' marné maro, marné oril, marné rhikéè
okkori, mamé akaka, marné bremoi, mainé an-
gouai) e aounsaii, c'est-à-dire : Mon Dieu, don-
nez-moi aujourd'hui du riz et des ignames,
donnez-moi de l'or et de l'aigris, ilonnez-
inoi des esclaves et des richesses, donnez-
moi la santé, et faites que je sois léger et

dispos (T76). »

L'excellent missionnaire Oldendorp, qui
parait s'être donné beaucoup de peines pour
acquérir tles notions exactes et complètes
sur l'histoire mentale et le caractère des
nègres , et qui a eu pour cela des occasions
comme les voyageurs en rencontrent rare-
ment , nous assure qu'il a reconnu , chez
tous , la croyance en un Dieu qu'ils repré-
sement comme infiniment bon , infiniment
puissant.

« Il est le créateur du monde et des hom-

(77,6) Relation du vntiane

p. 245.

roijnumc d'Issinij, par le P. Godefroy Loyer- Paris. I7li, in- 12,
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mes , c'est lui qui tonne dans les airs pour
foudroyer les méclianls. Il voit avec satisfac-

tion les hommes ([ui font le bien et leur
accorde pour récompense une longue vie.

C'est envers lui que les nègres se reconnais-
sent redevables pour tout ce qui peut con-
tribuer en quoi que ce soit à leur bonheur ,

pour les avantages personnels , tels que la

force , la beauti!', le courage , aussi bien que
pour les produits de la terre , car c'est par
sa volonté que la pluie tombe du ciel pour
fertiliser le sol.

« Il aime, disent-ils, à voir les hommes lui

adresser des prières dans leurs besoins , et

il les secourt dans les dangers , dans les

maladies, dans les temps de sécheresse, etc.

Ce dieu suprême habite dans le ciel , son
séjour est bien loin au-dessus des nuages

;

il a sous son pouvoir tous les autres dieux. »

« Parmi toutes les nations noires que j'ai

connues , dit encore Oldendorp , il n'y en a
pas une, même parmi les plus ignorantes et

les plus grossières, qui ne croie en un Dieu,
qui n'ait appris k lui donner un nom, qui
ne le considère comme le créateur du monde,
et qui ne lui reconnaisse plus ou moins
expressément tous les attributs que j'ai

énumérés plus haut. Cependant comme ils

emploient en parlant de Dieu le même mot
dont ils se servent pour désigner le ciel , il

y a lieu de douter s'ils ne prennent pas le

ciel même pour la Divinité ; mais peut-être
leurs idées ne sont-elles pas assez nettes
pour que cette distinction se soit jamais pré-
sentée à leur esprit.

'I Outre cette divinité suprême et bienfai-
sante que toutes les nations de la terre ado-
rent par diverses formes de cultes, les nègres
croient à l'existence de plusieurs divinités
d'ordre inférieur, qui sont soumises au Dieu
souverain, et servent comme de médiateurs
entre lui et les hommes. Ce sont ces divini-
tés secondaires qu'ils révèrent dans les ser-
])ents, les tigres, les loups, dans les rivières,

les arbres, les montagnes , et dans certaines
pierres que leur volume , leur forme , leur
position ou les légendes qui s'y rattachent,
ont rendues un objet de vénération. Les plus
slupides d'entre les nègres imaginent que le

serpent, le tigre et la pierre, sont réellement
des dieux, que l'arbre entend leur prière et que
K; tigre peut faire pleuvoir ; mais les nègres
li's plus intelligents considèrent ces objets
comme des représentations de dieux infé-
rieurs, et supposent que des divinités locales

habitent sous certains arbres ou sur certaines
ciillines où elles demeurent invisibles. C'est
C8 qu'attestent les fables qui ont cours parmi
les prêtres d'Akkran , et qui sont relatives à
la sulwrdination des dieux tutélaires envers
une divinité suprême, et cela est également
d'accord avec l'idée qu'ils ont que les divini-
tés inférieures s'absentent pendant un cer-
tain temps de l'année , quoique les corps
matériels sous la forme desquels on les adore
restent toujours présents aux yeux.

« Les objets de leur adoration appartien-
nent les uns au culte national, les autres au
culte domestiaue. Ainsi les Fidas, outre le

grand serpent qui est la divinité de toute la

nation , ont chacun leurs petits serpents qui
sont adorés comme des espèces de dieux
pénates, mais ne sont pas estimés à beaucoup
près aussi puissants que l'autre dont ils ne
sont que les subordonnés. Quand un homme
a bien reconnu que son dieu lare , son ser-

pent domestique, est sans force pour lui faire

obtenir ce qu'il demande, alors il a recours
au grand serpent. La divinité nationale des
Kingas est une dent d'éléphant , et celle de
la tribu des Wavas , un tigre. Les Sembers
ont pour dieux des idoles de bois à forme
humaine qu'ils nomment Zioo. Les Loangos
ont aussi, soit dans leurs maisons, soit dans
des espèces de temples, des idoles sculptées,

représentant des personnages des deux sexes,

lesuns habillés, les autres nus et peints. Ces
idoles sont servies par des prêtres qui pas-

sent pour en être inspirés et délivrent leurs

réponses que l'on reçoit comme des oracles.

Certaines tribus d'Aminas donnent le nom
de Borriborri à un Dieu qu'ils considèrent
comme le créateur de leur nation et l'ordon-
nateur du monde ; ils croient qu'il a une
femme nommée Sankomaago, de laquelle il

lui est né un fds nommé Sankumbo, qui est

le médiateur entre l'homme et la divinité

suprême.
'< L'opinion générale parmi ces nations est

que les dieux inférieurs sont chargés par la

divinité suprême de veiller sur certains pays,

sur certains hommes , sur tels animaux ou
telles plantes, sur telle rivière ou telle mon-
tagne , et qu'ils doivent tous chaque année
rendre compte de leur conduite. Ces rap-
ports se font dans une assemblée générale
de tous les dieux réunis à la cour de la divi-

nité suprême. Celui qui a rempli convena-
blement sa tâche est confirmé dans son office

pour l'année suivante , et est marqué avec
un fer chautl ; mais ceux qui ont permis au
malin esprit d'allumer des guerres injustes

entre les nations , ou qui ont méchamment
laissé la peste, l'incendie, ou d'autres fléaux,

de ce genre, désoler le territoire confié à leur

garde , sont déposés , bannis du rang des
dieux et rendus mortels. De désespoir , et

par désir de vengeance , ces dieux déposés
se jettent généralement dans l'opposition, et

deviennent des esprits malfaisants. Olden-
dorp annonce qu'il a trouvé ces détails sur

les relations des dieux inférieurs avec la

divinité suprême dans le journal d'un Afri-

cain indigène, Christian Prottens ,
qui avait

fait longtemps partie de la communauté des

frères.

« Les fétiches des nègres, qui jouent un si

grand rôle dans leurs croyances superstitieu-

ses , sont de même nature que les charmes
des nations du Nord et que les amulettes et

les talismans de l'Orient.

« Les fétiches ou schambas , comme iés

nomment les Wawas , sont des objets sacrés

qui , en vertu d'une permission de Dieu

,

possèdent certaines vertus particulières,

comme d'éloigner les mauvais esprits, d'écar-

ter toutes sortes de maladies et de dangers ,

et surtout de mettre à l'abri des enchante-
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ments. Aux yeux des nègres eux-mêmes, ce

ne sont point des dieux ; d'ailleurs il faut

convenir que , d'après la singulière vénéra-

tion payée à ces fétiches , on a bien pu sup-

poser qu'ils étaient l'objet du culte national,

et c'est en effet ce que croit encore aujour-

d'hui parmi nous le vulgaire. Les indigènes

ornent non-seulement leurs personnes, mais
aussi leurs idoles avec ces fétiches qui se

transmettent des pères aux enfants , et sont

considérés comme la portion la plus pré-

cieuse de l'héritage ; d'autres sont conser-

vés dans des maisons destinées à cet usage

et confiés à certaines personnes qui n'ont

pas d'autre emploi. Les Mandingos prennent
volontiers pour fétiche tout objet qui a été

frappé de la foudre ; nous avons vu, en eft'et,

que les nègres ne vénèrent leurs fétiches

que parce qu'ils croient que quelque chose

de divin leur a été communiqué ; or, de tous

les signes par lesquels peut se manifester

cette communication , en est-il un plus évi-

dent que la fondre qui est, à leurs yeux, l'at-

tribut particulier du Dieu suprême et lancée

immédiatement par lui ?

« Les nègres se servent de leurs fétiches

comme d'un moyen de protection contre tou-

tes les choses qu'ils supposent mauvaises ou
dangereuses. Ainsi les Ibos , lorsqu'ils par-

tent pour la guerre, attachent avec des cor-

dons, à diverses parties de leur corps , cer-

tains fétiches qui doivent les préserver de

blessures ; les Aminas emploient dans le

même but une queue de vache consacrée.

Pour tous ces hommes d'ailleurs le princi-

pal usage des fétiches est de servir à les pré-

server du mal qu'essaierait de leur faire le

mauvais esprit ,
qu'ils regardent comme la

cause de tous les malheurs. Il est, en effet,

l'ennemi du Dieu de bonté , il cherche à

séduire les hommes, à les tourmenter, à les

faire mourir, et une fois qu'ils sont morts, à

s'emparer de leurs âmes. Les nègres ne se

croient jamais complètement à l'abri de ses

pièges.
« Il n'y a pas de nation africaine qui fasse

de ce démon malfaisant un objet d'adoration,

ni qui l'invoque dans le danger ; mais toutes
reconnaissent avec effroi sa puissance , et

cherchent à l'apaiser par des dons. Ainsi

,

par exemple , les prêtres des Aminas ont
soin, avant d'ensevelir leurs mores , de pla-

cer dans un endroit purifié plusieurs choses
de valeur , qui sont un don propitiatoire

offert au mauvais esprit qu'ils nomment
Didi. L'appelant alors par son nom , ils le

prient de se contenter des présents qu'ils ont
préparés pour lui , et de laisser le mort en
paix. Lorsqu'ils veulent du mal à quelqu'u.J,
ils le maudissent par le Didi , le Kalliam-
pemba , ou par tout autre nom sous lequel
ils désignent le mauvais esprit.

« Pratiques religieuses de ces nations. —
Nous avons vu que la croyance des nations
nègres , dans l'existence de puissances sur-
naturelles qui président , chacune dans son
département, aux choses de ce bas monde, est
une croyance qui leur est commune avec des
nations appartenant à d'autres races, et que

les idées qu'ils ont sur la nature de ces divi-

nités secondaires, sur leurs attributs et leurs

ra[iports avec une divinité supérieure , sont

aussi à peu près les mêmes que l'on trouve

ailleurs. Nous allons voir maintenant que
les Africains se rencontrent également avec

les Européens et les Asiatiques, dans le choix

des moyens par lesquels ils cheichent à

obtenir la faveur de ces êtres invisibles au
pouvoir desquels ils se croient soumis. Les
principaux de ces moyens sont, comme par-

tout, les prières et les sacrifices.

« Les nègres, dit Oldendorp , ont différen-

tes manièi'es d'honorer la divinité , et ils lui

rendent spécialement hommage par des priè-

res et "des offrandes. Ils prient à des moments
et dans des lieux déterminés , et de plus ,

comme je l'ai appris des nègres Aminas

,

dans toutes les circonstances un peu criti-

ques. Ils prient au lever et au coucher du
soleil, avant de mander, avant de boire , et

lorsqu'ils partent pour la guerre. Au milieu

même des combats , les Aminas entonnent
des chants dans lesquels ils implorent le

secours de leur dieu , et cher :'hent à émou-
voir en leur faveur son cœur paternel. La
prière quotidienne d'une négresse walja

était : « O Dieu ! je ne te connais pas , mais
« tu me connais, ton assistance m'est néces
« saire. » Aux repas ils disent : « O Dieu !

« c'est toi qui nous adonné ceci, c'est toi qui
« l'as fait croître ; » et lorsqu'ils vont àl'ou-
« vrage : « Dieu I c'est toi qui m'as donné
« la force dont j'ai besoin pour mon travail. »

Les Sembers disent dans leur prière du
matin : <( O Dieu ! assiste-nous , nous ne
« savons pas si nous vivrons demain ; notre

« sort est entre tes mains. » Les Mandongos
prient aussi pour leurs morts. Ils prient

devant leurs idoles et leurs fétiches. Les-

prières solennelles ,
qui sont faites par toute

une tribu ou toute une nation, sont accom-
pagnées de danses exécutées au son des

instruments et entremêlés de cris effrayants.

Les Akkrans interrompent souvent leurs

danses par des génuflexions.
« Les demandes qu'ils adressent à Dieu

ont pour objet la santé , la force , l'adresse

,

des saisons favorables, une abondante récolte,

la victoire sur leurs ennemis et autres cho-
ses de ce genre. Lorsqu'il y a une longue
sécheresse, les Wawas, la tête et le corps
couverts de feuilles , viennent en lugubre
procession devant la maison du Sharabeo, où
le dieu qu'on adore est un tigre. Là, avec des
cris et des lamentations, ils lui représentent
leur détresse et le danger où ils sont de
mourir de faim, s'il reste sourd h leurs priè-

res et ne leur envoie bientôt de la pluie.

Chez les Loangos , dans de semblables occa-
sions, on amène devant le temple une offrande

de bétail
;
quand cette offrande a été faite

avec les cérémonies d'usage , le prêtre, qui
se mêle aussi de la pratique des enchante-
ments, engage le peuple à retourner en toute

hAte au village , pour éviter d'être surpris

par la pluie. Chez les nègres Konomantis ,

les femmes se rendent en procession vers

leur prêtre, qu'elles nomment Bilum , lui
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apportent des fruits tic toutes sortes , el le

prient de leur faire avoir de la pluie. Les
Wafjas adressent leurs prières à la nouvelle
lune, pour qu'elle leur donne la force néces-
saire dans leurs travaux ; et les Auiinas vont
jusqu'à demander 5 leur dieu de payer leurs

dettes.

« Les sacrifices qui, cliez ces peuples, for-

ment la partie la plus importante du culte,
se célèbrent toujours dans des lieux saints

,

et par l'inlermédiaire de personnes consa-
crées. Les lieux saints sont ceux où une de
leurs divinités réside, soit sous une forme
visible , soit à l'état invisible. Ce sont en
général d'anciens édifices , des collines , des
arbres remarquables par leur vétusté

,,
par

leur hauteur ou leur grosseur. Ils ontaussides
bois sacrés où cpielque divinité est supposée
faire son s'jour, et où nul homme, s'il n'est

sorcier ou prêtre, ne se hasarderait à pénétrer.
<< Les offrandes des nègres consistent en

bœufs , vaches , moutons , chèvres , oiseaux
de liasse-cour, huile de palmier, eau-de-vie,
ignames, etc. Quelques nations offrent aussi
des sacrifices humains. Dans les occasions
de réjouissances ils offrent des animaux
blancs , dans les circonstances malheureuses
ils en choisissent de noirs. Quelques-uns de
leurs sacrifices se font à des époques qui
"eviennent péiiodiquement , d'autres sont
déterminés par les événements : un individu
en offrira à l'occasion d'une maladie , une
nation à l'occasion d'une guerre, d'une séche-

resse. Au reste, tous les sacrifices n'ont pas
pour objet d'obtenir les faveurs de la divi-

nité ; on en offre aussi en témoignage de
gratitude des bienfaits reçus. Ou fait enfin

des offrandes en mémoire des morts.
« Lorsque les jeunes gens de Temba vont

à la guerre , les vieillards qui sont restés au
village travaillent à obtenir pour eux , au
moyen de prières et d'ofl'randes , la protec-
tion et le secours de Sioo , leur divinité. Ils

se prosternent en présence de son image, et

lui jirésentent des moutons et des oiseaux ;

ils versent le sang de ces animaux devant
son autel, y déposent comme offrande les

viscères, et réservent les chairs qu'ils apprê-
tent pour en faire un banquet sacré. Si le

but du sacrifice n'est pas atteint , si l'expé-

dition ne réussit pas, ils n'en rejettent point
la faute sur Sioo , et ne doutent point de sa

bonne disposition à les secourir; mais ils

pensent que cette fois sa puissance n'a pu
prévaloir contre celle du dieu des ennemis.
Afin d'obtenir de la pluie , les Aminas sacri-

fient un grand nombre de moutons et d'oi-

seaux domestiques, et supplient le Tankou-
bum défaire ruisseler la pluie du ciel comme
ruisselé le sang des victimes immolées en
son honneur. On fait beaucou)) d'offrandes

pour les malades , et quantité de présents
sont envoyés au prêtre, pour qu'il s'intéresse

à leur rétablissement. Si la personne malade
meurt , les prêtres sont persuadés que les

dieux voulaient avoir son iime , et dans ce
cas , on sent bien que fous les présents

devaient être impuissants ; si elle guérit, ses

îmis préparent un grand festin , et offrent

aux dieux , on signe de reconnaissance, des
moutons blancs ou des oiseaux de même
couleur.

<c Obsèques.— Cérémonies publiques.—Pèle-

rinages. — L'enterrement des morts est

aussi une occasion de sacrifices : avant que
le corps soit déposé dans la tombe , le

prêtre immole une poule blanche, et en ré-

pand le sang sur le cercueil. Cette coutume
paraît avoir été introduite par la nation des

Kangrents. Chez cette nation, ceux qui dé-
frichent un champ offrent un animal domes-
tique à la divinité , et font vœu de lui en of-

frir un autre semblable si elle bénit leur

travail. Les sacrifices humains sont très-

rares parmi les nègres, mais ils n'y sont pas

entièrement inconnus. Dans le vieux Kala-

bar, un enfant de dix mois fut pendu à un
arbre, avec un oiseau vivant, pour obtenir

la guérison du roi; ce fait est rapporté par

uu témoin oculaire, M. Seelgrave. Dans une
autre occasion, le roi de Daiîomeh sacrifia à

son Dieu, pour le remercier d'une victoire

qu'il avait obteime sur la nation des Fidas,

quatre mille prisonniers; ces malheureux
furent décapités, et leurs têtes disposées en
un monceau formèrent comme une sorte

de trophée pour perpétuer la mémoire du
succès.

a A la fête annuelle de la moisson, que cé-

lèbrent toutes les nations de la Cuinée, des
sacrifices d'actions de grâces sont offerts à la

divinité. Ces fêtes sont des jours de réjouis-

sance que les nègres passent en festins et en
danses, puis une partie de la nourriture
qu'ils ont préparée pour ces repas est dépo-
sée en signe de reconnaissance devant les

images des dieux. Ils offrent également à la

divinité, comme témoignage de leur grati-

tude, une certaine portion de toutes les

choses qu'ils ont récollées. Les Karabaris,

avant de célébrer la fête de la moisson, ont
coutume de pratiquer certaines cérémonies,

dans le but de chasser de leurs villages les

mauvais esprits. A la même époque les Wat-
jas se rassemblent dans une belle plaine; là,

sous la direction d'un prêtre, et à trois re-

prises différentes, ils remercient Dieu à ge-

noux pour la bonne moisson qu'il leur a

accordée, lepriant en même temps de leur con-
tinuer pour l'avenir lesiuêmes bénédictions.

Lorsqu'ils se relèvent, toute l'assemblée té-

moigne sa joie et sa reconnaissance en frap-

pant des mains. Après cette solennité reli-

gieuse, vient un joyeux festin pour lequel

chaque famille a tué et préparé un mouton
et des volailles.

« Au nombre des fêtes annuelles, il faut

compter le pèlerinage de la nation des Fidas

au temple du grand serpent. Le peuple
réuni devant la demeure du serpent, pros-

terné la face contre terre, adore cette pré-

tendue divinité, sans oser lever les yeux
vers elle. A l'exception des prêtres, il s'y a

que le roi qui ait droit à cette faveur, et

pour une fois seulement. Les Wavvas ont

aussi une cérémonie annuelle en l'honneur

d'un tigre qu'ils considèrent connue un dieu,

et qui est servi par des prêtres. Non-seule-
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ment ils font devant lui acte d'adoralion so-

lennelle, mois ils lui ap[>ortent îles otlVaniles

do mais, de volailles, de moutons et d'au-
tres choses de ce çenro. On dépose le tout

devant le tigre, qui, pour cette solennité, est

orné de shambos ou fétiches, et ce cju'il

laisse sert à faire un repas saci-é, que Ton
accompagne de danses et autres amusements.
Cliaquc nègre, en son particulier, célèbre

par une fête l'anniversaire du jour où pour
la première fois il a versé le sang d'un autre
homme.

« Des ordres de prêtres, de leurs fonctions et

de leur pouvoir. — « De même que toutes les

nations de l'antiquité, les nègres païens re-
connaissaient à une classe particulièred'hom-
mes le privilège de servir de médiateurs
entre le peuple et les dieux. En Afrique,
comme ailleurs, les prêtres sont les seules
personnes qui puissent otl'rir des sa( rifices

acceptables à la divinité, les seuls qui puis-
sent être les interprètes de ses volontés;
comme ailleurs aussi, ils joignent souvent à
ces fonctions celles de devins ou de magi-
ciens, et ont encore le privilège exclusif de
faire et de vendre des charmes et des amu-
lettes.

« C'est vraiment chose merveilleuse que
de voir jusqu'où va sur tous ces points, l'a-

nalogie des opinions chez des hommes ap-
partenant d'ailleurs à des races sé|)ar6es les

unes des autres depuis un temps immémo-
rial ; car cette analogie, comme on a déjà pu
le remarquer, ne s'étend pas seulement aux
principes de la religion naturelle que la

conscience et le sentiment intime révèlent
à l'esprit et gravent dans le cœur, mais on
]ieut la suivre encore dans toutes les phases,
dans toutes les formes de la superstition,
comme dans tous les moyens par lesquels
des hommes rusés et ambitieux profitent de
la faibicsse et de la crédulité du peuple.

« Tout le cérémonial du culte, chez les

nègres, est confié à des prêtres et à des prê-
tresses, personnages qu'on suppose en
communication intime avecles dieux et inter-
prètes de leurs volontés. Eux seuls connais-
sent les moyens par lesquels peut être
apaisé le courroux du ciel. A eux appartient
le privilège de présenter aux dieux les priè-
res et les offrandes, et c'est par leur ïjouche
r[ue les dieux répondent. Il n'y a donc pas
lieu d'être surpris qu'ils soient tenus dans
la plus haute estime par le peuple, et qu'ils
exercent sur lui une autorité presque sans
bornes. Aucun nègre n'oserait enfreindre
les commandementsdes prêtres : môme après
la mort, pour accomplir la cérémonie de
l'ensevelissement du corps, l'assistance du
prêtre est nécessaire, car lui seul sait com-
ment empêcher le mauvais esprit de faire
tomber l'âme sous sa puissance.

« Dansles temps de maladies épidémiques,
d'expéditions guerrières, et dan.s d'autres
circonstan( os graves, les nègres, pour con-
naître l'issue de l'événement, sollicitent une
réponse de la divinité. Dans ces occasions,
un homme de la nation Annna a coutume
d'amener au prêtre un mouton ou tout

blanc ou tout noir. Le prêtre sacrifie l'ani-

mal, asperge de son sang un grand vase, et

ensuite transmet la réponse à la question

tiour laquelle on est venu vers l'oracle. Si

le malade appartient à la nation des Fidas,

c'est au serpent qu'il s'adresse, par l'inter-

médiaire du prêtre, pour savoir si sa mala-
die lui vient de Dieu, où si elle est l'effet

d'un enchantement. En lui faisant connaître
la réponse, le prêtre lui indique en même
temps le remède qu'il devra faire, à moins
que la maladie ne soit mortelle, car dans ce

cas, on lui déclare qu'il doit renoncer à tout

espoir de guérir ; le prêtre ou la prêtresse

c(ui lui fait ainsi connaître son sort, ne se

fait pas payer jiour cette triste nouvelle,

mais, dans le cas contraire, l'interprète du
dieu exige toujours un présent comme
prix de son ministère. Le grand serpent,

sans être interrogé, fait connaître à la prê-
tresse les guerres qui sont imminentes, et

celle-ci ne manque pas d'en informer le roi.

Elle lui dit le nom de l'ennemi, précise

l'époque de l'invasion, et prédit l'issue de
l'entreprise. Dans le cas où l'ennemi doit

être victorieux, elle donne au prince le

prudent conseil de se sauver par une prompte
fuite. Elle prédit aussi au roi l'époque de
l'arrivée des vaisseaux. Les prêtres annon-
cent également des événements qui n'inté-

ressent que de simples particuliers : tel

homme doit être frappé de mort, telle fem-
me de stérilité, et ces malheurs seront un
effet de la colère des dieux, colère qui d'ail-

leurs peut être apaisée par des présents et

et des sacrifices. Il n'y a rien de si caché
que les prêtres ne puissent connaître; ils

savent tout, jusqu'au sort qui est réservé
aux âmes après la mort, et pour apprendre
si elles sont allées à Dieu ou au mauvais
esprit, c'est à eux que l'on doit s'adresser;

« Dans tous ces pays, les prêtres, comme
autrefois ceux d'.\pollon et d'Esculape, cu-
mulent avec les fonctions du sacerdoce
l'exercice de la médecine. Les maladies ont,
en effet, aux yeux des nègres, de tout au-
tres causes qu'aux nôtres, et quoique parmi
eux il y ait à ce sujet de grandes divergert-

ces d'opinion, cependant, en général, ce
n'est point à des causes naturelles qu'ils les

rapportent. Les Watjas les attribuent aux
mauvais esprits qu'ils nomment Dobbos,
et dont il supposent que le nombre s'aug-
mente quelquefois au point qu'il en résulte

de véritables épidémies. Quand les Dobbos
sont devenus par troji nombreux, le peuple
a coutume de s'assembler autour du coton-
nier sacré du village, afin d'obtenir l'auto-

risation de bannir ces hôtes incommodes.
Cette formalité remplie, une chasse géné-
rale s'organise ; on poursuit les démons les

armes à la main , en poussant de grands
cris, et on ne cesse point qu'on ne les sup-
pose expulsés du canton. Cette chasse des
démons de la maladie est une pratique
très-commune chez plusieurs nations de la

Guinée, car, chez tous ces peuples, l'opi-

nion commune est que le plus grand nom-
bre des maladies est l'effet des enchante-
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ments, bien qu'on en reconnaisse aussi

quelques-unes qui en peuvent survenir que
par la volonté de Dieu.

« Comme on le pense bien, ces 'théories

médicales seraient souvent démenties par
l'événement; mais ceux qui ont intérêt à
les maintenir en crédit ne manquent pas
de sophismes pour rendre compte des faits

qui donneraient le plus beau jeu aux incré-
dules, et il faut convenir t|u'ils sont quel-
quefois ingénieux à trouver des explica-
tions. Ainsi, pendant la saison des pluies,
les maladies céderaient difficilement aux
remèdes que pourraient indiquer les prêtres;
mais ce défaut de succès ne peut leur être

imputé à mal, car leur habileté, qui se
montre assez dans les temps ordinaires,
tient à ce qu'ils agissent alors d'après les

avis qu'ils reçoivent d'en haut: or, dans
cette dangeureuse saison, les dieux étant

tenus de se rendre à la cour de la divinité

souveraine, les prêtres ne peuvent prendre
leurs avis. Pendant cette absence des esprits

protecteurs qui dure six semaines entières,

on ne bat pas le tambour sacré, on n'ob-
serve aucun jour de fête, et les morts sont
enterrés silencieusement, sans chants et

sans lamentations.
« Parmi les Fidas, ceux qui, dans leurs

maladies, après avoir eu d'abord recours
aux petits serpents n"ont point éprouvé de
soulagements, ont enfin recours au grand
serpent, qui par la bouche de ses pî'êtros, leur
indique un remède, ou leur reproche la faute

dont ils portent maintenant la punition : ils

n'ont pas assez honoré les dieux inférieurs

ou ne leur ont pas complètement obéi, et

ils doivent s'elforcer avant tout de les apai-
ser par des offrandes d'oiseaux domestiques
et autres choses semblables; d'autres fois,

il faut que le malade donne en l'honneur
de ces dieux une fête dans laquelle de nom-
l)reux convives boivent, chantent, jouent
des instruments, dansent et se livrent à
tous les plaisirs ; dans tous les cas, il n'y a
point de guérison à espérer p.vant que les

dieux aient été apaisés. Chez les Mokkos,
lorsque les prêtres ont prescrit un sacrifice

dans le but d'obtenir le rétablissement d'un
malade, ceux qui ont amené la victime, ont
soin, après qu'elle a été immolée, d'aban-
donner une portion des chairs aux oiseaux,
qui, suivant qu'ils se. jettent avec plus ou
moins d'avidité sur cette proie, suivant
qu'ils se querellent plus ou moins en
se le partageant, annoncent aux amis du
malade, qui les observent soigneusement,
l'issue favorable ou funeste de la maladie.
Les médicaments que l'on administre au
malade sont aspergés avec le sang de l'ani-

mal sacrifié.

« Les prêtres des Akripons recueillent

l'eau d'une petite source qui sort du
creux du rocher oii habite leur dieu Kinka,
et la donnent aux malades pour s'en laver,

afin d'obtenir ainsi leur guérison. Parmi les

Kassentis, on en voit qui, dans le but d'ob-
tenir le rétsiblisseiuent d'un malade, vien-
nent près d'un arbre qui est tenu pour sa-

cré, et s'agenouillant devant le tronc, ver-
sent sur une poule i[u"ils ont apportée en
offrande, une épaisse bouillie de maïs; une
portion de cette bouillie est réservée pour
faire des onctions au jiatient.

« 11 faut dire à l'honneur des Bliakejas,

qui siint les prêtres de Karabani et de Sokko,
([u'ils ne se contentent pas comme tant d'au-

tres , de recommander des sacrifices et des

offrandes dont une partie leur revient, mais
qu'il s'occupent sérieusement de l'instruc-

tion religieuse du peuple, et prennent soin

de lui enseigner la manière de prier. Les
nègres viennent les trouver dans ce but,
soit séparément, soit plusieurs ensemble,
et s'agenouillant avec eux , ils adressent à

leur dieu, qu'ils nomment Tshukka, des
prières par lesquelles ils lui demandent d'é-

loigner d'eux le fléau de la guerre, de les

préserver de la captivité et d'éloigner les

autres malheurs dont ils peuvent être me-
nacés. Les prêtres exigent d'eux l'engage-

ment qu'ils traiteront doucement leurs es-

claves, et qu'ils leur accorderont deux jours
par semaine pour s'occuper de leurs propres
affaires.

« Bans certains lieux les prêtres sont en
même temps sorciers , mais chez plusieurs
nations , les Sokkos et les Watjas , par exem-
ple , cette dernière fonction est distincte de
la première.

« Immortalité de l'âme. — Il n'y a peut-
être pas une nation de la Guinée, qui ne
croie à l'immortalité de l'âme, et qui ne
pense qu'après sa séparation du corps cette

âme est encore soumise à certaines néces-
sités, qu'elle reste capable d'agir, et sur-
tout qu'elle est susceptible de sentir le bon-
heur ou le malheur. J'ai remarqué que chez
les Aniinas , il n'y a qu'un seul mot pour
signifier âme et bmbre, et j'ai aussi en-
tendu dire à plusieurs individus de la na-
tion watja, qu'ils supposaient l'âme d'une
nature aussi subtile (jue l'ombre.

« "Récompenses et chdtiwents après la mort.
— C'est jiarmi les nègres une croyance
presque universelle qu'une fois séparées du
corps, les âmes des justes s'en vont à Dieu,
tandis que celles des méchants vont ^au

mauvais esprit ; c'est pourquoi à la mort de
leurs chefs , ils ont coutume de dire que
Dieu a appelé leur âme à lui. Les Loan-
gos imaginent que le séjour de Sambeau-
Pungo (c'est le nom qu'ils donnent à Dieu

)

est aussi le séjour des bienheureux ; mais
quant à l'enfer que les autres peuples pla-

cent en général dans les entrailles do la

terre . ils le placent dans les airs. Ils croient

que les âmes qui vont au mauvais esprit

deviennent des fantômes, qui a[)paraissent

de nuit, et qui, ayant conservé leur pen-
chant à faire du mal", tourmentent pendant le

sommeil ceux à qui ils en veulent. Ces fan-

tômes voltigent dans l'air, et leur présence

est quelquefois reconnue par les bruits qui

se font entendre sans cause apparente , ou
liar l'agitation des buissons ; or, comme les

âmes bienheureuses ne sont point ainsi con-

damnées à errer, lorsqu'on entend dire
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d'untï personnt' qu'elle est opparue k'O-s •

jours après sa mort , c'est une preuve que
son Ame n'a jms été à Dieu. C?iez les Ami-
nas, si un voisin mal intentionné prétend
avoir vu l'esprit d'un homme qui vient de
mourir, on enterre le cor|is sans lui rendre
aucun honneur. Les nègres imaginent aussi,

que les âmes des bons ne vont pas toujours
directement à Dieu, et que souvent elles

sont forcées de jjasser d'abord par la de-
meure du démon

,
qui tente de les garder

sous sa domination. De Ik vient, chez les

Aininas, la coutume que les amis du mort
târhent de racheter son-âme au moyen d'une
offrande faite an Didi, ainsi qu'il a été dit

plus liaut. Les Mokkos atllrnient qu'ils peu-
vent déjouer tous les eflbrts que ferait le

mauvais esprit pour les retenir en son pou-
voir , en prouvant, parles marques qu'ils

ont sur le corps, que déjà ils appartiennent
à Dieu, ce qui coupe court à toute réclama-
tion. Les Ibos disent que l'âme , en se ren-
dant au lieu de sa dernièr« destination, est

accompagnée par deux esprits, l'un bon,
l'autre mauvais, qui marchent à ses côtés
jtisqu'à un point où la route est barrée i^ar

un mur ; avec l'aide du bon génie, l'âme de
iliomme vertueux franchit aisément cet

obstacle , tandis que celle du méchant vient
d'abord s'y heurter la tête. Au delà de ce
mur deux routes se présentent, l'une é-

troite, par laquelle l'âme du juste sous la

conduite de son céleste guide , arrive enfin

au séjour de Dieu, l'autre très-large ])ar la-

quelle l'âme du pervers, toujours accompa-
gnée de son dangereux conducteur, par-
vient au lieu de ténèbres où elle est condam-
née à demeurer éternellement.

« L'idée que se font ces hommes igno-
rants de l'état des bienheureux est natu-
rellement assez grossière, et l'on voit, par
la manière dont ils se conduisent envers
leurs morts, qu'ils se figurent la seconde
vie très-peu différente de la première. La
supposant donc sujette aux mômes besoins,
non-seulement ils ont coutume déplacer sur
les tombeaux des aliments qu'ils renouvel-
lent plusieurs fois, mais encore souvent
ils envoient au mort, dans l'autre monde

,

SOS femmes et ses serviteurs.
« Métempsycose. — Les Karabaris et plu-

sieurs autres tribus noires croient à la trans-

migration des âmes , et supposent que lors-

qu'une personne meurt, son âme entre dans
le corps du premier enfant qui vient à naître.

D'autres nègres admettent qu'après avoir
habité un corps humain l'âme peut, à sa
sortie, s'aller loger dans le corps d'un oi-

seau , d'un poisson, ou de toute autre créa-
turiî vivante. Celte croyance

, que ne crai-

gnent pas d'avouer la plupart des nègres
amenés comme esclaves aux Antilles, a quel-
qucfiiis (les conséquences désastreuses. Si
eur esclavage est trop sévère, ils se don-
nent la mort dans l'idée que leur âme , une
fois libre, pourra revenir au pays natal, el

que Ih elle revivra dans le corps d'un enfant.
Qnol(jues-uns ont un espoir un peu diffé-
rent et s'attendent à ressusciter en Guinée,

tels qu'ils auront été au moment de leur
suicide. Dans les idées de ces peupltô, oe-
pen{iant, la résurrection, de quelque ma-
nière (ju'elle s'ojière, n'est pas le jiartage

de tous , c'est un privilège dont sont privis
les meurtriers et autres criminels : au lieu
de commencer après leur mort , dans un
corps nouveau, une seconde carrière plus
heureuse que la précédente , ces coujjables
sont condamnés ])ar Abaire, le mauvais es-

prit, à errer perpétuellement à l'état de fan-
tômes, objets de crainte pour les vivants

,

auxquels ils se plaisent à apparaître sous
des formes effroyaldes. »

Je |)0urrais citer ici beaucoup d'autres
écrivains dont les témoignages confirment
ceux d'Oldendorp. Aucun d'eux sans doute
ne nous fournirait sur les croyances des na-
tions africaines des renseignements aussi

clairs, aussi complets et puisés à d'aussi

bonnes sources ; cependant on trouvera en-
core quelques informations précieuses dans
les écrits du P. Loj^er, du P. Labal el de
Bosman. Nous emprunterons à ce dernier
quelques détails par lesquels nous termine-
rons.

Bosman parle de la crainte superstitieuse
qu'ont les nègres des esprits ot des appari-
tions. « Ils croient aussi, dit-il, les appari-
tions des esprits, et que ces esprits viennent
souvent sur la terre pour tourmenter les

hommes. Si quelqu'un, el surtout une per-
sonne de considération meurt, ils se font
peur les uns aux autres , disant que son es-

pril paraît jilusieursnuilsde suite autour de
sa maison.

'< — Us supputent la terre par les lunes
el savent à cela (piand il faut semer leurs
grains. Je crois pourtant que la division des
mois en semaines et des semaines en jours
leur est connue, parce que cha.'[ue jour a un
nom particulier en leur langue. Ils ont leur
dimanche quand nous avons notre mardi

;

mais ceux d'Auto l'ont le vendredi comme
les maliométans : toute leur dévotion du di-

manclie consiste en ce qu'ils défendent que
personne n'aille sur la mer pour pécher;
mais il est permis de faire tout autre ou-
vrage comme dans les autres jours. »

Dans leur croyance aux jours heureux et

mallieureux, aux oracles, aux piésages el

autres choses analogues, on pourrait croire

que les nations nègres ont formé leurs opi-

nions d'après celles des Grecs et des autres

nations de l'antiquité'. « Les nègres qui de-
meurent plus avanldanslepays, dit Bosman,
distinguent le temps d'une plaisante ma-
mière, c'est-à-dire en temps heureux et en
temps malheureux. Il y a quelques pays où
le grand temps heureux dure dix-neuf jours,

el le petit (car ils faut savoir«iu'ils y mettent
encore de la différence) dure sept jours:
entre ces deux temps il conqitenl sept joue;;

malheureux, qui sont proprement leurs va-

cances, car ils ne voyagent point pendant
ces jours-là, n'entreprennent rien de consi-

dérable, mais demeurent tranquillement

sans rien faire. Les habilants d'Aquamboô
sont les plus superstitieux, car non seule-
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mont ils ne font rien pendant ces sept jours

malheureux, ils ne reçoivent même au-

cun présent de personne, mais ou ils les ren-

voient, ou les font garder ailleurs jusqu'à

ce que les jours heureux soient venus. »

« Il y a une très-grande différence en

cela d'un pays à l'autre; ils ne s'accordent

point dans leur supputation : les uns ont ces

jours lieureux ou malheureux dans un temps

et les autres dans un autre (T77). »

De la conversion des nêiji'es au christia-

nisme. — Nous avons vu qu'en prenant les

nègres d'Afrique dans leur état primitif,

dans un état ou leurs idées, d'après tout ce

que nous pouvons savoir, n'ont été en au-
cune façon influencées par des communica-
tions avec les étrangers , nous trouvons en
eux la môme tendance aux croyances super-

stitieuses, les mêmes impressions morales
que dans les autres branches de la grande
famille humaine. Maintenant il ne nous reste

plus, pour compléter cette partie do l'his-

toire mentale de la race nègre, qu'à l'air^j

remarquer l'empressement qu'ils ont montré
à recevoir les religions étrangères qu'on
leur a apportées; et, il faut le dire, l'em-

pressement a été le même pour une fausse

religion que pour la vraie.

On sait que le mahométisme s'est large-

ment répandu dans plusieurs parties de

l'Afrique. Chaque année il part du Soudan
pour la Mecque de nombreux pèlerins, et sur

les bords du Niger, ou à l'ouestdelavalléedu

Nil, l'homme, qui, après avoir visité lasainte

Karba, a le bonheur de revoir sa terre natale,

est aux yeux de ses compatriotes l'objet

de la môme vénération que le hadji syrien

est aux yeux des habitants de Damas. Je ne
veux i)oint au reste faire ici l'histoire des

progrès de l'islamisme, et j'emploierai, ce

me semble, d'une manière plus agréable

pour mes lecteurs, le peu de temps que j'ai

encore à m'entretenir avec eux , en leur

parlant des résultats qu'ont eus les efforts

des Européens pour amener les nègres à la

religion chrétienne. Ne jiouvant mentionner
toutes les tentatives qui ont été faites dans
ce but, et dont plusieurs ont été couronnées
d'un plein succès, je me bornerai à rappeler

celle des missionnaires envoyés par la con-

grégation des Frères-Unis. Les travaux de

ces hommes pieux et charitables ont été re-

tracés d'une manière pleine d'intérêt , daiis

la simple et fidèle Histoire d'Oldendorp :

l'esquisse que j'en vais donner, d'après les

renseignements puisés à celte source non
suspecte, suffira pour montrer par quelle

voie les éléments de la vraie religion ont

pénétré dans le cœur des Africains, et mo
fournira l'occasion de faire remarquer, dans
la marche qu'a suivie leur conversion, la

preuve que, sous le rapport des sentiments

et «les dispositions, cette race n'a réellement

rien qui la distingue des autres races hu-
maines.

Les premières tentatives pour la conver-

sion des nègres esclaves des petites Antilles

ouf été faites par les frères Moravcs, et vojci

à quelle occasion. Quelques-uns des disci-

ples du comte de Zinzendorf ayant rencontré

un certain Anthony, nègre de l'île Saint-

Thomas, qiii aval! été baptisé h Copenhague,
cet homme leur fit un tableau si animé de la

misère et de l'ignorance de ses frères en

esclavage, les conjura si ardemment de faire

([uelquë chose pour leur conversion, qu'ils

crurent ne pouvoir se dispenser d'en entre-

tenir la communauté. Antouy fut appelé, à

leur demande, devant l'assemblée qui avait

son siège à Hernhutt, et là, il plaida si bien

ssl cause, que la résolution d'envoyer une

mission aux îles fut sur-le-cliamii adoptée

Les difficultés de l'entreprise étaient gran-

des, et loin de les dissimuler, Anthony les

exagérait encore, parce qu'il afiirmait que,

pour travailler avec ciuelque esjjoir de suc-

cès à la conversion des esclaves, il fallait

que le missionnaire consentit à devenir es-

clave lui-môme. C'est en supposant indispen-

sable celle terrible condition, que deux des

frères s'offrirent sans hésiter pour travailler

à cette œuvre à laciuelle ils se croyaient ap-

pelés. Le nom de ces hommes vraiment

héroïques mérite d'êlre conservé • l'un s'ap-

pelait Léonard Dobel , l'aulre Tobias Leu-

pold. Ce dernier ne fil pas le voyage, le sort

en avant décidé autrement et désigné à sa

placé David Nitschman, qui partit ayant tou-

jours la même perspective.

La mission fut installée au milieu des cir-

constances les plus défavorables; l'œuvre

marcha d'abord avec une extrême lenteur,

et au milieu d'une forte opposition. Cei)en-

dant il s'était formé bientôt autour des

frères un petit cercle d'auditeurs, dont quel-

ques-uns donnaient des signes d'une sincère

conversion, et témoignaient un profond dé-

goCit pour leur vie passée; mais quand les

choses commençaient à se présenter sous un

aspect un peu favorable, les missionnaires

furent obligés de revenir en Europe, et

l'entreprise fui, pendant plusieurs années,

complètement arrêtée. Elle fut reprise en

173't , à l'arrivée du frère Martin, zélé pré-

dicateur, et homme d'une grande énergie;

les exhortations de Martin produisirent un

tel effet que lorsqu'en 1736, l'évoque S] an-

genberg visita la mission, il trouva, chez plus

de deux cents des nègres qui assistaient au

service religieux, un grand désir d'être ins-

truits; dans ce nombre même, il y en avait

trois qui, après un scrupuleux examen, furent

jugés en état de recevoir le baptême. La rela-

tion d'Oldendorp qu'on ne peut lire sans

être convaincu, et de !a parfaite sincérité de

l'écrivain, et de l'exactitude des faits qu'il

raoporte, nous montre que les moyens par

lesquels on agit sur les nègres, les motils

qu'on fil valoir à leurs yeux et qui déter-

minèrent leur conversion, furent exactement

ceux qu'employaient, dans les premiers siè-

cles d(! l'Eglise, les apôtres du christianisme.

:< Animé d'un zèle ardent pour leur salut,

Martin, dit Oldendorp, parlait à ces pauvres

(777) BoSMAN, Voyage clc Guinée, Utrcclit, 170;i, )U-I:2, p. IG'ietsuiv.
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esclaves de la bonté infinie de notre Sau-
veur, de tout ce qu'il avait fait pour les
hoiuiues, de tout ce qu'il avait souflfert pour
eux, et leur demandait si un pareil sacrifice
ne méritait pas tout leur amour, toute leur
reconnaissance. » S'il croyait apercevoir dans
un individu le moindre signe (l'un désir de
changer de vie, il ne le perdait plus de vue
un seul instant; mais, revenant incessam-

' ment à la charge, il agissait à la fois sur son
cœur et sur son jugement, jusqu'à ce qu'il
l'eût complètement gagné à la cause de la
religion. Grâces aux exhortations non inter-
romjmes des Frères, un changement très-
sensible se produisit dans les idées et dans
le caractère des nègres ; malgré les circons-
tances défavorables , malgré les mauvais
exemples, non-seulement les conversions
déclarées devenaient chaque jour plus nom-
breuses, mais encore on ne ])Ouvait se refu-
ser à reconnaître remjnre toujours crois-
sant qu'exergaient des idées nouvelles, des
sentiments nouveaux qui devaient bientôt
conduire à une révolution morale des plus
complètes. L'impression était devenue si
profonde, que, lorsque le gouvernement co-
lonial, qui voyait d'un ceirinquiet ces inno-
vations, lit emprisonner les missionnaires, il

se trouva parmi les nègres baptisés ijlusieurs
individus qui étaient tout prêts à continuer
leur tâche, et qui par leurs exhortations
contribuèrent en effet h augmenter le nom-
bre des prosélytes. Un an après cette persé-
cution, en 1739, lorsque le comte Zinzendorf
arriva, il fut rempli d'étonneraent en vovant
avec quelle rapidité l'œuvre de la conversion
avait marché. Il jiarait qu'à celte époque le
nombre des nègres qui assistaient régulière-
ment à la prédication de l'Evangile s'élevait
déjà à 800.

Les autres lies danoises, Sainte-Croix et
Saint-Jean, furent plus tard visitées par les
missionnaires

,
qui y obtinrent aussi de

grantls succès. Je ne suivrai point leurs tra-
vaux dans ces nouvelles missions, et je ren-
verrai ceux de mes lecteurs qui seraient
curieux de les connaître à l'ouvra^'c que j'ai
SI souvent cité dans les pages jH-écédentes.
L auteur, au reste, en terminant son livre,
donne lui-même en quelques mois une idée
des résultats obtenus, et l'on y voit qu'en
nés le nombre des nègres baptisés dans les
trois îles par les missionnaires, durant une
période de trente-quatre ans, était de /i.,711.
Après avoir exposé d'une manière géné-

rale les faits qui se rapportent à la conver-
sion des nègres des Antilles, il nous reste-
rait à présenter ceux iiui prouvent que
1 adoption de la nouvelle religion produit
chez les hommes de cette race les mômes
effets que chez les Européens, et que leur
esprit est capable de recevoir tontes les im-
pressions qui nous semblent insé[iarables de
cette divine doctrine. Mais on conçoit fort
bien que de pareilles preuves ne peuvent être
présentées d'une manière sommaire, et qu'il
laut les aller chercher dans les ouvrages où
1 on a traité le sujet ex professa. Je no crains
pas d assurer que ces preuves j)araîtront

concluantes à tous ceux qui voudront lire,

d'un bout à l'autre, les notices biographi-
ques et les autres détails donnés par les

historiens ile la communion à laquelle ap-
partenaient Oldendorp et Ci-antz. Je recom-
manderai surtout la lecture d'un recueil de
courtes homélies, composées par des nègres
prédicateurs ou instructeurs-assistants, et

adressées par eux à diverses congrégations
de leurs compatriotes. Quelques-uns de ces
simjdes discours, quoique bien inférieurs
pour la force de l'expression à ceux des
Fénelon et des Pascal, respirent le même
esprit et sont évidemment écrits sous l'in-

fluence des mêmes sentiments. Un choix de
ces petits sermons a été placé par Olden-
dorp à la suite de l'ouvrage que j'ai eu si

souvent occasion de citer.

Conclusion. — La conclusion que je me
crois en droit de tirer des faits exposés jus-
qu'ici ne me semblerait pas beaucoup plus
solidement éiablie

,
quand je l'aurais basée

sur une histoire complète des races humai-
nes, en supposant «[ne j'eusse pu les passer
toutes successivement en revue. Je ne puis
m'cmpôcher , au reste , de faire remarquer
qu'une étude comparative des races à tête

laineuse de l'Afrique, des populations indi-
gènes de l'Amérique et des habitants de
cette partie de l'ancien continent ijui est

depuis si longtemps le théâtre de la civili-

sation, offrait, pour l'investigation que j'avais

en vue, un champ aussi vaste qu'on pouvait
le désirer, puisque dans ces trois groupes
se trouvaient comprises les races qui pré-
sentent les plus grandes divergences sous le

rapport de la conformation corporelle , et

celles qui ont été citées comme offrant les

contrastes les plus frappants sous les rap-

ports moraux et intellectuels. Il eût été fa-

cile de soumettre à un même genre d'exa-

men les autres populations dont le caractère

nous est sufiîsamment connu, et le résultat

en eût été encore le môme. Ainsi nous au-
rions montré , chez les insulaires de l'Océa-

nie, des similitudes frappantes avec ce que
nous avons observé ailleurs, des similitudes

constatées dès les premiers instants où leurs

pays ont été visités par les Européens, et

qui ne peuvent ainsi être considérées comme
le résultat de communications récentes. Chez
tous on a rencontré des institutions sociales

de môme nature que celles des autres peu-
ples ; chez tous on a trouvé la croyance à

une vie future, à une providence dont l'ac-

tion protectrice maintient l'ordre de l'uni-

vers, à l'influence exercée sur les choses de
ce bas monde par de bons et de mauvais
génies ; tous croyaient à l'efficacité des sa-

crifices, des rites funèbres , et des cérémo-
nies pratiquées par les prêtres , considérés

comme médiateurs nécessaires entre le peu-

ple et les puissances invisibles.

Des institutions au fond peu différentes,

des croyances tout à fait analogues se se-

raient de môme offertes à nous si nous
avions tourné nos regards vers les nations

barbares du nord de l'Asie. La convcrsi'en

de ces nations qui ont. adoptée en môme



1315 UAO IVANTHROPOLOCIE. RIZ 1314

temps que le christianisme beaucoup des

idées des peuples civilisés, et quelques-unes

de leurs habitudes, nous eût fourni pour
l'iiistoire de l'esprit humain des cliapitres

to.ut aussi curieux qu'aucun de cous qui

ont été consacrés à (iécrire chez d'autres

peuples ce granil chan,.^eiucnt et tous ceux
qu'il entraine à sa suite.

Nous serions suffisamment autorisés à

laisser de côté, comme trgp [)eu connus, les

habitants de la Nouvelle-Hollande ;
puisque

jusqu'ici il n s'est trouvé personne pour
ainsi dire, qui pût converser avec eux, qui
pût comprendre l'exjjression de leurs idées

et de leurs senliments. Mais si Ton insistait

pour qu'ils fussent comj)ris dans le champ
de notre investij^ation , admis à fournir des
preuves pour ou contre les conclusions aux-
quelles nous sommes arrivés , nous dirions

que les informations les plus réceîites ten-

dent toutes à modifier l'idée qu'on a eue si

longtemps de l'extrême dé^rajatioa mentale
de ces pauvres gens, et à les relever à nos
yeux. Ce sont des êtres dégradés, nous en
convenons ; nous accordons aussi (jue, sous
le rapport de la vie extérieure, les tribus

avec lesquelles nos colons ont eu jusqu'ici

principalement atl'aire, sont dans un élat

plus misérable peut-être qu'aucune auite
race d'hommes, car elles sont étrangères à

tous ces arts qui seuls pourraient rendre leur

existence un peu douce dans le pays (m'elles

habitent, pays où elles ne trouvent aujour-
d'hui de moyens de subsistance qu'à la

condition de vivre par troupes peu nom.-
breuses disséminées sur de vastes espaces
de terrain. Mais il y a lieu de croire que
nous n'avons vu encore que les plus pau-
vres de toutes les tribus, et que plus loin,

vers le Nord, ou peut-être dans les parties

centrales de cette grande île, il existe des
populations qui ue sont pas à beaucoup près
aussi misérables et aussi sauvages que celles

des côtes méridionales. Quant à ces derniè-
res mênics, il s'en faut de beaucoup, je le ré-

pète, qu'elles soient telles qu'on nous les a

rei)résentées, et tout ce qu'on disait de leur
extrême stupidité s'est trouvé complètement
dénué de fondements. Les observations les

plus récentes et les plus dignes de foi nous
permettent dereconnaître, chez ces liommes,
tous les germes des sentiments et des idées
cjui , développés par la culture, donnent
lieu chez d'autres nations aux plus nobles
manifestations de la nature humaine.
En résumé, si nous cor.sidérons l'ensem-

ble des êtres qui jouissent de l'exercice de
la raison et possèuent l'usage delà parole,
nous trouvons chez tous (quelque diil'érence

qu'ils puissent présenterd'une famille à l'au-

tre sous le rapport de l'aspect extérieur) les

mêmes sentiments intérieurs, les mêmes
désirs, les mêmes aversions ; tous au fond
de leur cœur se reconnaissent soumis à l'em-

pire de certaines puissances invisibles ; tous

ont, avec une notion plus ou moins claire du
bien et du mal , la conscience du châtiment
réservé au crime par les agents d'une justice
distributive à laiîuelle la mort même ne
peut soustraire; tousse montrent, quoiqu'k
différents degrés, aptes à recevoir la culture
qui (iéveloppe les facultés de l'esprit, à être

éclairés par la lumière plus vive et plus
pure que le christianisme répand dans les

dmes, à se conformer aux pratiques de la

religion, aux habitudes de la vie civilisée;

tous en un mot ont la même nature mentale.
Quand donc nous rapprochons ue ce fait qui
est incontestable, ceux qui se rapportent à

la diversité des instincts et des autres phé-
nomènes psychologiques des animaux, diver-

sité sur laijuelle repose principalement

,

comme nous l'avons fait voir, la distinction

des espèces, nous nous sentons pleinement
autorisé à conclure que toutes les races hu-
maines appartieiuient à une seule et même
espèce, qu'elles sont les branches d'un tronc

unique.
RACES MIXTES dans l'espèce humaine.

Vol/. CiEXRE.

RAISON. Voy. Langage.
RAPPORT, qu'est-ce? comment le perce-

vons-nous? Voy. Langage.
RATTIER. Voy. Langage.
RECEVEUR. Vuy. Langage.
REGARD. Voy. OEil.

RÈGNES (Les trois) Voy. Natube.
RELIGION des nègres africains. Voy. Ra-

ces humaines.
RENAN (Ernest). Voy. Langage.
RENNE. — Dans les parties reculées du

Nord , le renne vit à la fois h l'état sauvage
et à l'état domestique, tant en Europe chez
les Lapons que dans l'Asie chez les Samoïè-
des et les Tonguses h rennes. Il est bien
doutou.t que cet animal soit venu ancienne-
ment jusque dans l'Allemagne, qu'il ait

vécu dans des latitudes plus méridionales
que celles qu'il habite aujourd'hui. On a
trouvé des cornes de renne dans le terrain
de transport (diluvien) près de Kœstritz et

dans des tourbières de la Scanie (778). Ces
cornes paraissent un peu différentes de cel-
les du renne actuel. Rechmann a réuni les

passages qu'on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le tarandus (779), et il en a conclu
que par cette dénomination on n'entendait
pas le renne, mais l'élan.

RETE MALPIGHII. Voy. Peau.
RIRE. Voy. Voix.
RIZ [Oryza sativa). — C'est une céréale

très-cultivée dans toutes les parties chaudes
deTAùe; i! a passé de là en Amérique,
maintenant il est très-répandu dans l'Eu-
rope méridionale, et particulièrement en
Italie. Théophraste est le premier des écri-
vains de l'antiquité qui ait parlé du riz; il

en fait une description assez exacte coinmô
céréale indienne (780). Dioscoride parle du
riz comme d'ungrin nourrissant et qui jouit

(778| Voy. Isis, pansim, 1828.

(779) Aristot., De mirabxL, p. 6S et siiiv.

(780) On fait au riz l'application du passage d'Hé-

rodote (1. lu, c. 100) où il parle de l'Inde. Il y est

question de grains semblables au millet, qu'on fait

cuire dans leur capsule (èv y.vXmm) ; mais i! a sanc
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en même temps d'une vertu astringente.

Mais rien dans les écrivains ne nous fait

connaître si le riz a été cultivé ou non, soit

dans l'Europe, soit dans l'Asie, quelque

connaissance qu'on en eût dans l'antiquité.

On se le procurait par la voie du commerce.

Le mol oruza n'a point une origine ni

grecque ni .latine ; il parait s'approcher de

très-près de l'arabe orouz, parce que c'était

des marchands d'Aralne qui l'aiiportaient.

Mais peut-être vient-il réellement du sans-

krit vrihi, parce que nous trouvons souvent

en grec le changement de Vh en s, comme
nous en fournit un exemple le Hind (Uin-

dns) , qu'on écrit aussi sind. Le sens d'orge

perlé se trouve peut-être aussi dans le mot
on/za, à cau:>e de la matière d'être du riz

qiiani on l'emploie. On trouve dans l'Inde

orientale le riz à l'état sauvage. Dans l'her-

bier de Wildenow, on trouve des échantil-

lons recueillis par le missionnaire danois

Klein, portant sur Tétiquette oryza faim,
semmel en tamoul ; il est à l'état sauvage ;

quelques-uns des habitants en fout leur

nourriture, et on le leur apporte [a qui'jus-

dain coineditur et iiicolis afj'eriur). D'autres

échantillons portent l'inscription suivante :

oryza spontanea, qu'on trouve fréquemment
dans les eaux profondes du voisinage de la

mer. J'ai comparé dit Link, ces exemplaires

avec ceux du riz cultivé en Egypte, je n'y ai

pas remarqué la plus petite différence botani-

que, car ces deux sorfes de riz appartiennent

h la variété à long grain. Le riz est donc la

seule espèce de graminée qu'on trouve à

l'état sauvage d'une manière bien constatée.

Linné, en s'appuyant de je ne sais quelle

autorité, affirme que le riz croît en Etiiio-

pie, sur la cote occidentale de l'Afrique. Je

ne sa's si le fait est vrai , mais il n'est pas

impossible.
UOUGE (RACE) ou américaine. — Les

hommes, au nombre approximatif de cinq

millions d'individus, qui habitent le conti-

nent dont se forme l'hémisplière opposé au
nôtre, et qui s'appellent eux-mêmes les

Peaux-Rouges, sont plus connus en Europe
sous le nom assez impropre d'Indiens d'A-
mérique. Ils peuvent se comparer à la race

jaune, en ce qu'ils ont des cheveux noirs,

ru.les et gros, avec une barbe rare et la peau
variant du jaurie au rou3e cuivré; mais ils

ressemblent à la race blanche par la saillie

de leur nez et par leurs yeux grands et ou-
verts.

L'examen anatomique de leur peau a

])rouvé (jue la couleur qui la caractérise

tient à la nature même de son tissu; ciue

leur crâne est postérieurement plus volu-
mineux , et que les orbites de leurs yeux
sont plus larges que dans aucune autre race.

Ils iout en général hospitaliers et géné-
reux, mais vindicatifs et cruels, oublieux du
passé, ne songeant qu'au présent et insou-
ciants de l'avenir, passionnés pour la guerre
et pour les liqueurs fortes.

doute voulu parler du gombo, du bamia, ketinie co-
mciiiblc. hibhcus esculcnius

, cultive eiicoie lieau-

Tous vont errant dans les forêts ou dans
les savanes, ne vivant que de chasse et de
pêche.

Cette race est formée par toutes les tribus

qui occupent le terrain depuis Québec, le

Mississipi et la Californie, jusi]u'au détroit

de Magellan, les Akansas, les Illinois, les

Californiens, les Mexicains, les Péruviens,

les Brésiliens, les insulaires des Antilles, les

liabitants de la Guyanne, des rives de l'Oré-

noque, du Chili, delà Terre de Feu, sur les-

quels Bougainville, Molina, Cook, Casteret,

Forster, la Pérouse, Blumenbach, nous ont
iiansmis des détails curieux.

Les caractères anatomiques de cette race

sont assez peu tranchés, et elle paraît inter-

médiaire à la race caucasique et k la race

nègre : ce que semblerait conlirmer un fait

tlont la connaissance est due à -M. Owen
Williams, des environs de Baltimore , qui a

retrouvé sur la Madwga une colonie des ha-

bitants du pays de Galles établie dans le nou-
veau monde à l'épociue de la domination des

Saxons, et bien antérieurement aux voyages
d'Améric Yespuce et de Christophe Colomb.

Cette race se distingue des autres par un
front court et abaissé, jjar l'enfoncement des
yeux, par l'écrasement du nez, par la dila-

tation des narines, par la largeur de la face,

la proéminence des pommettes, la couleur
des téguments, qui se rapproche de celle du
cuivre rouge ou de la cannelle. Les cheveux
sont noirs, peu fournis, roides et aplatis; la

barbe est rare ou nulle.

La stature des hommes de cette race est

en général élevée ; les Chiliens et les Pata-

gons eu particulier ont passé pour avoir des
proportions gigantesques ; mais les récits

fidèles de quelques voyageurs modernes ont
rétabli la vérité à ce sujet, en constatant que
les Patagons ont, il est vrai, le tronc Irès-

élevé, mais les membres inférieurs très-

courts : ce qui explique comment les obser-

vateurs superficiels qui n'avaient vu ces

hommes-là que dans la position assise leur

avaient attribué une taille exceptionnelle,

qu'ils n'ont pas quand on les voit debout.

C'est cette race américaine qui a fourni

des arguments à l'opinion qui conteste que
les hommes descendent tous d'une origine
commune. On a trouvé, en effet, dans quel-

ques tombeaux de l'Amériquo méridionale,
des crânes à front très-déprimé, et qui sem-
blent, au premier aspect, appartenir à des
hoaimes d'une nature tout à fait différente.

On a uensé que ces hommes pourraient bien
être les anciens .habitaa'is de l'Amérique,
qui auraient été détruits par l'arrivée d'une
colonie indienne dans leur pays; mais il pa-

raît préférable d'admelire, avec ^I. J. Geof-
froy Saint-Hilaire, que ces crânes ont appar-

tenu à des individus déformés, ou qu'ils en
ont été des variétés maladives produites par
la funeste habitude qu'ont certains peuples
de se serrer fortement la tête. On voit d'ail-

leurs qu'il existe , même parmi les Euro-

coup en Egypte et en Morée. On fait cuire la capsule

avec lo fruit.
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eu d'autre cause que les liens l'JiU on a en •

touré leur crâne j)enclant leur jeune âge, et

nous savons de plus que beaucoup de peu-
plades américaines ont l'habitude de réduire

par ce moyen leurs enfants à un état complet
d'idiotisme, parce qu'alors ceux-ci sont con-
sidérés comme vénérables, et deviennent
l'objet d'une attention toute particulière. On
a même encore l'usage , dans certains en-

droits, de réunir tous ces idiots dans une
même sépulture. M. J. Geoffroy pense que
les crânes dont il s'agit sont simplement
ceux d'idiots de cette sorte, et ne peuvent
nullement appuyer l'hypotlièse à l'explica-

tion de laquelle on voulait les faire

s rvir.

L'Amérique elle-même paraît avoir été

peuplée aux dépens de l'ancien monde. Ce
fait n'est plus révoqué en doute pour les In-
diens i)rimitifs de l'Amérique du Nord, qui
ont conservé tous les carartères physiques
do la race jaune. Quant aux nations des
autres parties de ce nouveau continent, bor-
nons-nous à rappeler la découverte de ces

momies mexicaines si semblables aux mo-
mies égyptiennes et celle do plusieurs ruines
qui prouvent que les Mexicains ont liabité

les bords du Nil; leur civilisation aura sans
doute été écrasée par les Tartares asiatiques

descendus du détroit de Behring et des
montagnes Roclieuses.

Les distinctions zoologiques sont fort peu
tranchées entre les diverses tribus de cette

race, et il est dilTicile de les classer d'une
manière un peu satisfaisante. On croit pour-
tant reconnaître entre les hommes qui habi-
tent l'Amérique septentrionale jusqu'au cen-
tre du Mexique et ceux qui vivent de ce point
jusqu'à l'extrémité opposée, des différences

assez sensibles pour motiver leur division
en rameau septentrional et rameau méri-
dional.

Cette race est donc partagée en deux ra-
meaux : le septentrional et le méridional.
Vo}/. Américains.
liOUX. yoij. RuFiSME.
ROUX-LAVERONE. Voy. Langage.

RUFISME, ROUX ou ROUGE. — On a

donné ce nom à une nuance de chevelure et

de carnation qui caractérise un type d'hom-
mes très-velu, rutilant, avec des yeux châ-
tains, une peau blafarde semée de taches de
rousseur. Dans les races blanches, toutes les

variétés, blond, châtain, brun, a[)|'ariées ou
croisées peuvent engendrer un enfant rouge
et réciproquement des parents rouges se

reproduire eux-mêmes ou engendrer toutes
les autres variétés. Les races basanées pro-
duisent parfois des individus roux comme
un accident plus exceptionnel et plus rare,
mais enfin, elles en {iroduisent; on en a
observé parmi les Esquimaux, les Taïtiens,

les natifs de Tonga, les Arabes d'Yembo, les

Indous, les Papous, et même les nègres.
Ils sont rares chez les Cingalais, à la Cochin-
chine, au Pégu, au Tonquin oiî ils sont l'objet

d'une cert.iine horreur, qui toutefois ne va
pt», comme dans l'ancienne Egyiito, jus-

ques à l'immolation aux dieux terribles.

Comme une i)eau très-pâle accompagne
toujours les cheveux rutilants, les analogies
physiologiques permettent d'induire que le

roux est un albinos robuste ou l'albinos un
roux affaibli. L'albinos malais vu à Ampa-
nam (Indo-Chine), jiar le capitaine Montfort,
réalise complètement ce mezzo-lermine :

cheveux roux, œil à iris châtain, peau bla-

farde marquée de taches brunes très-serrées.

Leroux et l'albinos réalisent tous deux, à
des degrés divers, cette crise cpie Desmou-
lins voulait voir paraître chez toutes
les races comme symptôme ou souvenir
d'unité.

Beaucoup de voyageurs, ont décrit des che-
velures rousses ou rouges orangées portées
par des individus à peau très-basanée et

même noire. Il est fort problable que, dans
ce cas, la couleur extraordinaire était due à
une teinture. En f Egypte, Syrie, Arabie,
Abyssinie, le henné, manipulé par divers
jjrocédés chimiques, sert à noircir la bariie
des hommes, comme l'indigo en Perse et

dans l'Inde. Les femmes en tirent des cou-
leurs oranges pour se teindre les cheveux

,

surtout quand ils sont peu foncés ou qu'ils

sont blanchis. Pour (]ue le rouge marque
sur dos cheveux très-noirs, on les passe à la

chaux qui les décolore un peu en y laissant
une teinte rousse. Cette opération suffit aux
pauvres, qui ne peuvent se procurer le henné.
Les deux espèces de toilette ont été vues
fréquemment dans les marchés du midi de
l'Abyssinie, chez des noirs des races très-di-
verses. La teinture orange a été reconnue à

Tonga , aux nouvelles Hébrides et aux îles

Viti. Le roussissement à la chaux peut être

induit de la description des roux japonais
de l'île Kin-Sin et des nègres à longue che-
velure vus à la côte d'Or.

L'histoire des Scythes et des Gaulois a
assez appris combien la teinture rouge était

employée pour ajouter au rutilant de la che-
velure. Une parure implique l'admiration
pour la couleur qu'elle a choisie. Une mode,
répandue sur toute la surface de la terre,

)'eut l>ien aussi représenter quelle vieille

tradition d'une physioloèie que l'albinos

et le roux jalonnent d'une façon plus [)ré-

cise.

Desmoulins qui admet seize espèces hu-
maines distinctes, fruits d'autant de créations

ou de générations spontanées, rapporte le

type roux à la race turque originaire des
vallées occidentales de l'Altaï et qu'il lance

à l'est et au sud de l'Asie presque autant
que dans l'Europe orientale pour expli-

quer, à tout prix , l'ajiparition des variétés
rousses qui ont étonné les voyageurs au mi-
lieu des races basanées de Tonquin, du Japon
et de l'Indoustan! Notons d'auord que les

écrivains chinois qui ont mentionné la race

turque-ouigour, l'ont appelée têtes jaunes
(blond) et non pas têtes rouges ou oranges.
Ajoutons que la variété rousse prédomine
aujourd'hui parmi les Celtes Gaëls d'Irlande

et d'Ecosse ; elle n'était pas rare i)armile.
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péeiis, des individus à tête rétrécie et à front

enfoncé, chez lesquels cette déformation n'a

Cellibères d Italie, aïeux ou frères des Opis-

ques roux, Caton et Sylla; moins encore

parmi les Gaulois de Brennus et de Bello-

vèse. A ces temps, à ces lieux , un rapport

quelconque avec les Turcs est encore moins
admissible que le rapport de ces mômes
Turcs avec le Tonquin et Ceylan._ Disons

enfin, que la race juive, tenue h. l'abri du

la jilupart 'des éphélides, olfre le blafard
déjà signalé chez quelques races mélives et

chez beaucoup de races basanées, quand
elles s'étiolent.

L'étiolement et le croisement sont au
nombre des épreuves capables de faire re-

paraître un type ancien altéré par le temps ;

épreuve plus fréquente, crise plus facile

chez les races blanches, mais enfin possible
chez les races basanées, et certifiée chez

mélange étranger et issue d'une souche fort toutes par l'albinos et le roux : Double ap-

brune, produit assez fréquemment des indi

vidus roux; et, de tous ces faits, tirons cette

conclusion :

Le roux, pouvant reproduire tous les types
caucasiens et sémites, et touslçs types pou-
vant à leur tour devenir roux, celui-ci eslrle

mezzo-termine , le père commun, le type
primitif de ces races. La couleur rousse pa-
raît aussi le type de la pluiiart des races

d'animaux domestiques : car le retour à la

vie sauvaçe fait reparaître parmi eux cette

couleur diti'ereutedes robes noire et blanche
qu'avaient ftues, pendant plusieurs généra-

l'.iMli, le bœuf, le cheval, le porc, le chien,

-e coq, etc.

Chez l'homme, le roux forme la transition

la plus naturelle , la plus douce vers les races

basanées ; l'iris est châtain ; les cheveux
rouges sont très-foncés; les taches de rous-

seur, en devenant continentes, forment une
peau olivâtre, café cru et môme café roussi.

La peau du roux étiolée et débarrassée de

parence d'une révolution unique au fond.

L'Inde et Ceylan ont une vieille légende
qui fait descendre les peuples blancs d'un
albinos issu de parents basanés. Mèuie sans
écarter le contingent d'amour-propre natio-

nal , on reconnaît ici le mythe de la frater-

nilé humaine. Mais le respect voué par les

nations de toute couleur à la chevelure de
l'homme rouge , me porte à croire que la

reconnaissance des peuplesy rattacha le sou-
venir d'un père vénérable plutôt que d'un
frère disgracié. La Bil)le semble favorable à
cette opinion, car Adam veut dire roux dans
toutes les langues sémitiques. L'homme de-
meuré dans sa ])atrie primitive y aura con-
servé plus qu'ailleurs ses apparences pre-
mières : aussi les géographes et les voya-
geurs (781) , retrouvent-ils encore dans le

Caucase indieu septentrional, une race re-

marquable par la livrée d'hommes roux,
telle que nous venons de la décrire.

RUSSES. Voij. Europe moderne.

S
SAGESSE DE DIEU étudiée dans les mé-

canismes du monde organique. Yoy. Flntro-

(Uiction.

SAISSET. Voy. Langage.
SALLES. (Eus. de) Voy. Langage.
SAMOYÈDES. Voy. Ichthyophages.
SANDWICHIENS. Voy. Malaise (Race).

SANG. — Le sang est le liquide rouge qui
circule dans les canaux , et qui fournit les

matériaux nécessaires à l'entretien, à l'ac-

croissement des organes et à l'acte de la sé-

crétion.

Il est formé, 1° d'eau , tenant en dissolu-

tion des matières proteïniques , des graisses

et des sels, dont l'ensemble constitue la li-

queur du sang, et 2° de globules, qui sont
suspendus dans le liquide.

La quantité du sang, chez l'homme adulte,

est, d après les recherches de Valentin 14,

G kil. et chez la fcnnnie de 12, 3 kil.

Propriétés iihysiqucs. — Le sang humain
a une pesanteur spécifique de 1, 032 —
1, 0o7; il a une odeur animale particulière
et luie saveur salée ; il est visqueux et sa

température est de 30 à 31° R.
JJc la cnnlrur. — Le sang d'un rouge

foncé, noir;1(re dans les veines, prend la

eouieur d'un rouge vermeil dans les pou-
mons et la conserve dans les artères jusque
dans les vaisseaux capillaires. Cette colora-
tion du sang dépend des globules, puisque
si on sépare ceux-ci par la filtration , comme
cela est praticable pour le sang de la gre-
nouille, on remarque que le liquide qui a
traversé le filtre est limpide et incolore.

Coagulabilité.— Le ssing qui stagne dans
les vaisseaux se coagule ; hors des vaisseaux
la coagulation est encore plus rapide ; chez
l'homme, elle a lieu entre trois et sept mi-
nutes, après que le sang est sorti des vais-
seaux. Elle se fait de la manière suivante :

tout le sang tiré d'une veine se lige en une
masse homogène, cohérente et gélatineuse

;

peu à peu cette masse se contracte, et ex-
prime en gouttelettes d'abord, puis en plus
grande quantité, un liquide limpide jaunâ-
tre, qu'on a nommé le sérum. La masse coa-
giilée qui est rouge , parce qu'elle renferme
tous les globules rouges, est nommé caillot
ou placenta sanguin.
Le sang se coagule hors du corps, lors

même qu'il est maintenu en mouvement et
h la température du corps. L'air atmosphé-
riciuc n'a pas non plus une grande inlluence

/78I) I\esnioulins en fait la troisième vaiiélc de l'espèce celtique, sous le nonide la race luroue de
l'AUai.
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sur cette coagulation, car elle s'opère dans

le vide , dans des vases hermétiquement
fermés, et dans les gaz les plus divers; il

est donc probable que le san^ ne se coagule

que parce .qu'il est privé de 1 influence des

parties vivantes et spécialement des vais-

seaux. Los alcalis, la soude, la potasse, quel-

ques venins, la mort par l'électricité enlè-

vent au sang sa propriété de se coaguler ;

certains sels, le sulfate de soude, le nitrate

de potasse, une dissolution de sucre dimi-
nuent la coagulabilité du sang, et ralentis-

sent ainsi le pliéiioniène de la coagulation.

Caractères chimiques du sang. — Le sang
a une réaction faiblement alcaline.

11 est cora|)Osé d'eau, de matières protéini-

ques, de matières colorantes, de graisses, de
matières extractives, de sels alcalins et ter-

reux et d'une quantité variable de gaz.

La quantité d'eau est considérable ; sur
1,000 parties de sang il y a 7i0—800 parties

d'eau.

Les substances protéiniques qui se trou-
vent dans le sang sont : la fibrine, l'albu-

mine, la globuline et la caséine.

La fibrine est dissoute dans le liquide du
sang, aussi longtemps que celui-ci circule

dans les vaisseaux et inuuédiateraent après
qu'il en est sorti. C'est à sa présence que le

sang doit la propriété de se; coaguler. Le
sang ne se coagule plus dès qu'on en a re-

tiré la fibrine, en le battant avec une verge
,

à laquelle vient s'attacher la fibrine coagu-
lée sous la forme de flocons blanchâtres , un
peu rosés. La fibrine, en se coagulant dans
du sang abandonné à lui-même, entraîne
avec elle les globules de ce liquide et forme
avec eux le caillot ; elle forme, au contraire, à
elle seule la couenne inflammatoire , couciie

blanchâtre qui se dépose sur le caillot du
sang, pris d'une femme enceinte, en cou-
ches, ou d'un individu atteint d'un rhuma-
tisme aigu ou d'une inflammation aiguè.

Le moyen le jilus facile de démontrer que
la fibrine est dissoute dans le liquide du
sang, c'est de filtrer du sang de grenouille.
Les globules de cet animal, étant environ
quatre fois i)lus gros que ceux de l'homme
et des mammifères, ne traversent pas le filtre.

A'oici comment on procède : on humecte le

filtre d'eau sucrée, on y verse le sang de
plusieurs grenouilles et on y mêle instanta-
nément une égale quantité d'eau sucrée,
pour retarder la coagulation; la liqueur
sanguine, ainsi étendue d'eau, passe parfai-
tement limpide et incolore par le filtre, et se
sépare bientôt en un caillot transjiaient et

incolore et en un liquide qui surnage. On
peut aussi emi)loyer le sang d'un mammifère
ou de l'homme e'n y ajoutant du sulfate de
soude ; la coagulation est retardée, les glo-
bules, d'une pesanteur spécifique plus con-
sidérable que la liqueur sanguine, se préci-
pitent lentement au fond; la fibrine qui est

dissoute dans le liquide ne se coagule que
beaucoup plus tard et forme alors une cou-
che blanchâtre ou la couenne qui recou-
vre imméiliatement la couche de globules.
Dans l'état normal, le sang renferme sur

Diction >'. i>'Antiihoi>iii.ouil'.

1,000 parties 2,2 part, environ de fibrine sè-

che ; cette quantité peut augmenter dans
quelques cas pathologiques jusqu'à 5,7 et

même jusqu'à 10 parties.

La fibrine diffère de l'albumine en ce
qu'elle se coagule spontanément hors du
corps et en ce qu'elle renferme un peu moins
de soufre.

L'albumine liquide se dissout en toutes pro-
portions dans l'eau ; elle y est insoluble
quand elle est coagulée; elle ne se coagule
pas s[iontanémentà la température ordir.aire,

mais bien à celle de 61"—70°. L'albumine est

encore coagulée par l'alcool, la créosote, l'a-

lun, les acides minéraux, et surtout par l'a-

cide.nitrique; elle n'est pas précipitée par
l'acide acétique , et diffère en cela de la ca-

séine. L'albumine est en très-grande quan-
tité dans le sang; sur 1,000 parties de ce li-

quide, elle est représentée, en moyenne, par
68,08 part, d'après Lecanu, par 76,6 d'après
Simon. Elle est complètement dissoute dans
le sérum, qui, par cette raison, se coagule
en entier à la chaleur de l'eau bouillante.
Une autre partie d'albumine se trouve sous
la forme de globuline. formée de protéine et

de soufre, dans l'enveloppe des globules qui
font partie du caillot.'

La caséine existe en très-petite quantité
dans le sang ; elle est soluble dans l'eau dont
elle peut être précipitée par l'acide acéti(jue,

ce qui la différencie de 1 albumine ; elle est

coaguléj par la pepsine ou jiar la membrane
interne de l'estomac de veau.

Matières colorantes du sang. — Le prin-
cipe colorant roiiye ilu sang se trouve dans
les globuler, et a reçu le nom d'hématine
qui, unie à la globuline, forme le cruor.
L'hématine sécliée est une substance cas-
sante, d'un brun foncé, insipide, soluble dans
l'eau distillée, insoluble dans l'oau qui tient

en dissolution du sel de cuisine ou du su-
cre, soluble dans l'alcool qui renferme un
alcali ou un acide; elle donne par l'inciné-

ration 10 pour 100 de sesqui-oxyde de fer.

L'hématine est une combinaison "de sesqui-
oxyde de i'er av;>c un corps organique azoté
qui n'afiparlient pas aux matières j.TOtéini-

ques; la couleur est indépendante du sesqui-
oxyde de for; car on peut extraire celui-

ci par un acide , sans changer essentielle-

ment la couleur de l'hématine. Le cruor
ou les globules, conqiosées d'hématine et de
globuline, forment 127 parties sur 1,000 par-
ties de sang.

La cou/eitrjawn^/re du sérum dépend, d'a-
près Denis, de la matière colorante de la

bile.

Les graisses du sang sont en petite quan-
tité et de difl'érentes espèces; les unes soli-

des, comme la cholestrine, la cérébrine et la

séroline, sont suspendues dans le sérum au
moyen de l'albumine sous forme de granules
très-fins ; d'autres sont des cor[is gras, liquides
et acides, comme l'acide oléïque, l'acide mar-
garique et un acide gras volatil qui existent

à l'état de savon dans le sérum; il y a en ou-
tre une graisse phosphorée qui se trouve
combinée aux globules. D'après Simon, sur

42
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1,000 parties de sang il existe -2,3V5 parties

de graisses.

Les tnatières €x(raclives du sang sont des

sulistaiices solubles dans l'eau et dans l'al-

cool, et connues autrefois sous le nom d'os-

raazône. Lecanu a évalué leur quantité, la

ptyaline et l'urée y comprises, à 2,3Vo par-

ties sur 1,000 part, de sang.

Les sels du sang sont, les uns alcalins, les

autres terreux. Parmi les sels alcalins, le

principal est le sel marin, qui existe en très-

i,Tande quantité dans le sang; les autres

sont des sels de soude et de posasse, à acides

pras et à acides phosphorique, sulfurique,

lactique et carbonique.
Les sels terreux ont pour base la chaux

ou la magnésie, et pour acides, les acides

phosphorique et carbonique. Le sang non
coagulé renferme de la soude, combinée
avec les substances protéiniques, et c'est

par cette raison que le sérum du sang réagit

a la manière d'un alcali faible.

Les gaz du sang s'y trouvent probable-

ment h l'état de dissolution. Ce sont l'acide

carbonique, l'oxygène et l'azote. Leur ([uan-

tité varie dans le sang artériel et dans le

sang veineux.
D'après Lecanu, le sang renferme sur 1000

parties.

Eau,
Fibrine,

Albumine,
Globules,

Graisse cristaU'-sable,

Graisse liquide,

Extrait alcoolique,

Extrait aqueux,
Sels alcalins.

Sels terreux et oxydes de fer,

inertes,

1000,00—1000,00

Caractères microscopiques. — Le sang,

examiné au microscope, est composé de

globules et d'un liquide transparent, inco-

lore, liqueur sauguine {p]asïnaL sanguinis). Il

y a deux sortes de globules : les uns, plus

nombreux, se distinguent i)ar leur colora-

lion jaunâtre plus ou moins intense; on les

nomme globules ou corpuscules colores ou
ronges du sang; les autres, en bien plus

•pe;it nombre, sont incolores, grenus et

sei;il)lables à ceux de la lymphe; ce sont les

gl'jiules ou corpuscules incolores du sang.

Les corpuscules rougos du sang de l'homme
sont des vésicules d'une couleur rouge

jaunâtre, ayant la forme de disques circu-

laires, semblables h des pièces de monnaie;
leur diamètre en largeur est de 0,003" et

leur épaisseur offre* environ le tiers de cette

dinîension. Leurs faces, ordinairement pla-

n^'S, sont souvent légèrement convexes, et

su réunissent par un l>ord arrondi; souvent

ces globules sont courbés sur une de leurs

faces de manière qu'ils paraissent concaves ;

vus sur leurs bords, ils ressemblent à des

bûionnets grêles, droits ou légèrement ar-

qu's. Ils ont une grande tendance à se réu-

nii en piles. Les corpuscules rouges sont

780, 1 ri—
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prime déniontre que ce sont dos cellules ;

car, s'ils étaient solides , ils devraient, eu se

distendant par l'eau , conserver leur forme
primitive , comme le fait une éponge.
Dans les corpuscules rouges du sang de

l'homme, on ne reconnaît pas de noyau,
môme quand ou les a distendus par Tcau.
Une illusion optique peut seule porter à ad-

mettre l'existence de ce noyau , et cela de
deux manières : plusieurs globules du sang
ont des faces légèrement convexes , et leur-

centre paraît presque incolore cttransrarent
lorsqu'il se trouve au foyer du microscope;
si au contraire on déplace un peu le micros-
cope, de manière que le pourtour du glo-
bule corresponde au foyer tandis c[uc son
centre s'en éloigne, le premier paraîtra trans-
)iarent et le second opaque. Cette illusion

})eut donc faire croire à l'existence d'un
noyau, translucide dans un cas, opaque
dans l'autre.

Si le liquide qu'on ajoute au sang est plus
dense que la liqueur sanguine dans la-

quelle sont suspendus les globules rouges,
ceux-ci prennent une forme dentelée ; le

même effet se produit, quand la liqueur du
sang devient plus dense par l'évaporation

;

aussi suffit-il , pour leur rendre leur l'orme
primitive, d'ajouter un liquide moins dense.
Les globules rouges du sang se gonflent

donc et se distendent dans les liquides qui
sont moins concentrés que la li(!UO>u' san-
guine; ils se rétrécissent et leur surface se

ride dans ceux qui sont plus concenVrés. Ces
intluences se manifestent d'après les lois de
la diffusion des liquides. Ainsi agissent les

solutions des sels alcalins et terreui et la

solution de sucre. Au contraire, les sels mé-
talliques, les acides et les alcalis exercent
une action chimique sur les globules; ceux-
ci ne sont pas tous influencés de la môme ma-
nière par le môme réactif, ce qui peut dépen-
dre d'une différence dans leurpériode défor-
mation, les uns étant plus âgés que les autres.

Action des acides.—L'acide acétique faible

agit comme l'eau ; très-concentré il détruit
les globules.

Les acides nitrique et muriatique, éten-
dus de 2;3 d'eau , rétrécissent les globules
et font coaguler leur contenu , dès lors ni
l'eau ni l'acide acétique n'ont plus d'action
sur eux; le sulilimé les rétiécit et fait cris-

per leur surface; le nitrate d'argent et la

potasse caustique les ré. luisent en une masse
brunâtre ; l'ammoniaque et les carbonates
alcalins agissent avec moins d'intensité ;

l'éther les décolore au point qu'ils finissent

par disparaître entièrement et que l'iode ne
peut plus les rendre apparents.

L'oxygène diminue leur volume et lend
leur surface graiiuleuse; l'acide carbonique
les distend et les reml transparents. Si ces

deux gaz agissent alternativement 8 ou 9 fois

sur les globules rouges , ceux-ci disparais-
sent; tandis que ni l'un ni l'autre de ces
gaz, agissant seul, ne produit cet effet.

Des corpuscules incolores du sang. — Ils

sont mêlés aux corpuscules rouges, et for-

ment, chez riionunc, environ le dixième de

la masse globulaire; leur quantité angmcnte
immédiatement après le repas et diminue
jiar la diète.

Chez la grenouille, les corpuscules in-

colores du sang sont plus j)etits que les

rouges ; ils ont un diamètre de 0,005 , une
forme arrondie, mais non entièrement sphé-
rique, car ils sont légèrement aplatis sur
leurs faces; leur surface est granuleuse,
semblable à celle des globules de la lymplie ;

comme ceux-ci, ils ressemblent à des glo-
bules solides, mais si on y ajoute un peu
d'eau, on remarque, au bout de quelques mi-
nutes, qu'ils sont formés d'une membrane
cellulaire et d'un noyau granuleux bien cir-

conscrit, qui apparaît quelquefois double,
L'acide acétique rend aussi leur nature cel-

lulaire très-distincte, mais ce réactif divise

bientôt le noyau en trois ou en quatre frag-

ments. La potasse caustique les dissout en
môme temps que les globules rouges.
Les corpuscules incolores du sang do

l'homme ont la môme forme et le môme dia-

mètre (0,005 ) que ceux de la grenouille;
chez l'homme, ils sont donc plus grands que
les corpuscules colorés.

Dans les vaisseaux d'un certain calibre

,

les globules incolores circulent aussi ra-
pidement que les rouges ; mais dans les

vaisseaux capillaires, ils cheminent lente-

ment et entièrement isolés des corpuscules
rouges, le long des parois vasculaires.

Vu leur grande ressemblance avec ceux
de la lymi)he, les globules incolores parais-

sent venir des vaisseaux lymphatiques dans
les vaisseaux sanguins ; cependant différents

faits semblent prouver' que ces globules peu-
vent aussi se former tians le sang : d'abord

,

ils sont plus nombreux dans le sang vei-
neux que dans le sang artériel; ensuite, quand
on examine la circulation dans les vaisseaux
capillai/es de la queue du têtard, on voit

leur nombre augmenter considérablemcjit
au moment où la circulation devient irrégu-
lière et se ralentit par suite de l'évaporation.

Du développement des corpuscules rouges
du sang. — Les premiers corpuscules du
sang se forment, comme le cœur et les vais-

seaux, dans les premiers moments de la vie

iiitra-uiérine ; ils proviennent de cellules à

noyau, ([ui, réunies en colonnettes massives,
sont disposées suivant les linéaments des lé-

scaux vasculaires. Les cellules, situées au
centre de ces colonnettes, se convenis-
sent en glolmlcs sanguins, et les autres,

plus superficielles, se transforment dans
les différents tissus qui constituent les pa-
rois des vaisseaux.

Cette transformation des cellules en glo-

bules sanguins a lieu, suivant plusieurs em-
hryologistes , d'une manière directe : les

cellules diminuent de volume, s'aplatissent

et changent leur contenu en matière colo-

rante rouge; d'après d'autres, c'est dai:s

leur intérieur que se forment les glolmlcs
sanguins par génération endogène. Quel-
ques observations jiarlent en faveur de cette

dernière opinion. Valentin a reconnu, dans
les vaisseaux de lu membrane pupillairu
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d'un embrjon de vache, des cellules qui
renfermaient chacune trois ou quatre glo-

bules, et, d'après cette observation, les glo-

bules sanguins des aniniaus supérieur» ne
siTaient que des noyaux vésiculeui. De
nièuje, Reichert a observé dans le champ
vasculaire de l'œuf de l'oiseau, que ces glo-

bules se développent dans l'iutérieur de cel-

lules-mères ; après les avoir dégagés de leur

enveloppe, il a remarqué qu'ils" étaient plus

opaques que les globules entièremeut dévelop-

pésetque chacund'euï renfermaitun noyau.
Delà multiplication des globules: 1" Pen-

dant la rie embryonnaire. — Au début du
développement de l'embryon, les globules
du sang se multiplient par suite de leur

formation continuelle dans les différentes

parties du corps. A une certaine époque de
la vie embryonnaire , cette formation ne se

fait plus que dans le foie et par génération
endogène; les raisons apportées à l'appui de
celte opinion sont : qu'un peu avant la

naissance, on rencontre dans le foie des cel-

lules pâles, renfermant deux ou trois glo-

bules creux : que les globules sanguins y
sont alors très-nombreux ; que leur volume

y présente de grandes différences, et que le

foie acquiert à cette époque un développe-
ment très-considérable. — 2"" Après la nais-

sance. — Pendant toute la vie, des globules

rouges du sang se forment aux dépens des

globules incolores et se décomposent en-

suite pour rentrer dans la liqueur du sang.

Chez la grenouille , on remarque dans le

sang les différents degrés de transition des
corpuscules incolores aux corpuscules rou-
ges; en outre, ces deux espèces de corpus-
cules présentent la même structure : une
membrane cellulaire renfermant un noyau.

Mais chez l'homme et chez les animaux
supérieurs, il n'en est pas de même ; chez

ceux-ci , on ne distingue plus les formes de

transition entre les globules, et on n'a jamais

pu démontrer, d'une manière évndente,

l'existence d'un noyau dans les globules

rouges ; on a donc eu recours à diverses hy-
pothèses; Toici celle qui a rallié le plus de
partisans : les globules de la lymphe se

transforment en globules rouges du sang ;

leur noyau disparait, leurs faces s'aplatissent

et leur cavité se remplit de la matière colo-

rante rouge ; tous ces changements se font si

rapidement qu'on ne peut distinguer aucune
forme transitoire. Cette hypothèse est basée

sur l'anatomie comparée et surtout sur les

observations faites chez la grenouille.

D'après une autre hypothèse, ce sont les

noyaux des globules de la lymphe qui vont

constituer les globules rouges du sang : ces

noyaux deviennent creux , se remplissent

d'une matière colorante et acquièrent la pro-

priété de se dissoudre dans l'acide acétique,

ce qui est peut-être le résultat de l'action al-

ternative uS. l'oxygène et de l'acide carboni-

que. A l'appui de cette hypothèse on allè-

gue : 1' qu'il est impossible de reconnaître,

a aucune époque, un noyau distinct dans les

globules rouges du sang'de l'homme ;
2° que

racide acétique n'agit pas de la même ma-

nière sur tous les globules rouges, puisqu'il

détruit les plus volumineux , tandis qu'il

respecte les plus petits, d'où l'on peut con-

clure à une différence dans la durée de leur

existence.

Des modifications que les corpuscules san-

guins subissent dans la rate. — Remak le

premier a observé, dans la rate du veau, des

vésicules très-ténues, qui renfermaient trois

ou quatre corpuscules d'un jaune rougeâtre

et qui ressemblaient aux globules rouges du
sang. Plus tard, Rolliker et Landis ont cons-

taté^ que c'étaient réellement des globules

sanguins. Gerlach a démontré que ces cel-

lules sont contenues dans les corpuscules de
Malpigbi ; ceux-ci renferment, indépendam-
ment de cellules nombreuses et de noyaux,
des corpuscules rouges d'un volume très-

variable, renfermés dans des membranes
cellulaires très-pâles, et des globules san-

guins libres dépourvus ce toute enveloppe,

qui ne sont modiflés ni par l'eau, ni lar

l'acide acétique. Cette observation semWe
indiquer qu'il se forme dans la rate de nou-
veaux globules rouges du sang.

Méthode à suivre pour examiner le sang.

— On commence l'examen microscopique

du sang par celui de la grenouille, dont les

globules volumineux j>ermettent d'en obser-

ver facilement les différentes particularités;

on passe ensuite à l'étude du sang de
l'homme, qu'on peut se procurer en se pi -

quant dans l'éminence thénar, ou dans le bout

du petit doigt qu'on a i
réalablement con.-

primé ; on étend ce sang en une couche ti ès-

mince sur un point de lâ lamelle porte-objet,

on y ajoute un peu de sérum ou de l'eau su-

crée ou salée pour le délayer convenable-

ment, et on recouvre le tout d'une mince la-

melle de verre; on j.orte dès lors le point

à examiner au foyer du miscroscope, on im-

prime de temps a autre à la lamelle un petit

mouvement pour faire tournoyer les glo-

bules, de manière à pouvoir considérer leurs

faces et leurs bords. Ensuite on cherche à

connaître l'action des différents réactifs sur

le san?.
SANGLOT. Toy. Voix.
SANSCRIT, son rôle. Toy. La.-sgles.

SAUT. Voy. MocvEMENT.
SCHLEGEL (F.i. Voy. Lasgage.
SCYTHES. — Les ressemblances de tra-

ditions permettent d'induire la communauté
d'origine ; mais à la seule filiation histori-

que, il est réservé de la prouver définitive-

ment. Ici nous pourrons être sobres du pre-

mier moyen, confiants que nous sommes
dans l'abondance et la force du second ; soit

que nous remontions scrupuleusement le

cours des âges et la ligne des émigrations,

soit que profitant des Synthèses péremptoi-
rement construites parlascience, nous repla»

cions notre optique sur ce haut plateau de la

Bactriane, atteint par les premières lueurs

historiques et d'oiî nous avons aperçu si-

non tous les royaumes de la terre, du moins
toutes les agrégations sociales qui aient mé-
rité le titre de grands États. Sur le penchant
austro-oriental, aux lieux où le Caucase in-
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dii3Q verse l'Indus el le Gange, prospèrent
déjà les monarchies d'Aoude et de Pratich-

tana ; au sud-ouest sur le plateau où nais-

sent le Tigre et l'Euphrate et sur leurs ri-

ves même, Ecbatane, Mnive et Babylone
sont les noyaux de futurs et puissants" em-
pires.

Au lieu de poursuivre ces deux rameaux
de l'humanité, attachons-nous à un troi-

sième moins coloré de peau et qui a pris la

route du nord et de l'occident en continuant
les goûts primitifs de l'homme pour le sé-

jour des pays montagneux. Répugnant aux
hal.iitudes sédentaires, il a dédaigné de se

bâtir des villes, il campe sous la tente et

pousse, avec ses troupeaux, ses excursions
dans toutes les vallées (jui entourent la Cas-

pienne et la mer Noire. Le Caucase occiden-
tal a im[)rimé son nom à celle race comme
s'il eût été sa patrie; le Caucase n'est réel-

lement que le chemin [lar le(iucl elle s'est

versée sur l'Europe. Cette race est la posté-
rité de Japliet, à qui Dieu avait |)romis mul-
tiplication et gloire ; multiplication d'abord,
gloire bcaucoui) ]>lus lard qu'A ses frères is-

sus de Cliam et de Sem. .Mais l'avenir lui

donnera d'amples compensations pour ce
relard. L'Europe de Japliot et son génie tur-

bulent iront un jour rallumer le tlandieau

de la civilisation chez ses frères dégénérés
de toute la terre.

Les annales primitives de l'Inde, débarras-
sées de leurs fables et intcrprélées dans leurs

. allégories, nous montrent sous le nom d'Iran

et de 'l'ouran celte vieille division de la

plaine et de la montagne. Le roi [lersan Fe-
ridoun en fait l'apanage séparé de ses deux
tils. Le mont ïaurus, le mont Sinai portent
encore le nom de Tor, Touran ; le Caucase
tout entier est occupé par la race indo-per-
sane, prenant le nom de Saque, Sace, Scy-
thes.

'

Diodore place des Scythes jusqu'au bord
de rindus. Ammien-Marcelin identifie les

Scythes aux Perses; Anquetil-Daperron a
com|i]été le rapprochement des dieux des
deux nations, rapprochement déjà commencé
par Homère. Les Mèdes, souvent mêlés aux
expéditions et à l'histoire des Scythes pri-

mitifs, sont des Iraniens ayant plus d'indus-
trie et de goût pour la plaine et la vie séden-
taire. Mais les Iraniens fixés dans les villes

d'oii ils prendront le nom de Zend ne dé-
daignent pas le titre de Scythes. Yemschid,
nom royal et national, est rapporté par
M. Eug. Burnouf à Jama-Schaëla, Scythe
brillant. Hérodote nous représente les grands
Scythes ou Messagètes, disputant d'anti-

quité avec les Egyptiens.
Ils avaient disputé aux Egyptiens jusqu'à

leur terre, car on ne peut plus douter (pie

les pasteurs ne fussent des Scythes. Chain-

f)ollion a lu le nom de Scheto écrit mille

ois avec une épithète insultante, par le res-

sentiment des vaincus redevenus vainqueurs.
Les peintures qui décorent les palais et les

tombes royales de Thèbes donnent, à côté de-'*

noms propres, des portraits fort ressem-
Ijlants : teint blanc et rose, cheveux châtains
ou blonds. Les grands bas-reliefs de Médi-
net-Abou représentent les Caramans et Gé-
drosiens, la têle couverte d'une peau de
cheval avec crinières et oreilles (782). Les
branches encore sauvages de la race des
Scythes, nos propres aïeux du midi de l'Eu-

rope, sont reproduites avec une exactitude

que notre amour-propre pourrait accuser
d'épigramme, si l'ironie était admissible
dans le caraclère sérieux de la caste sacer-

dotale égyptienne; si la moquerie pouvait
avoir accès auprès de la double selennité

des Pharaons et des tombeaux.
Josèphe, qui a rapproché Gètes et Scythes,

les assimile tous deux à Gog et Magog. Le
nom de Hiksos, donné par cet historien aux
pasteurs, contienl, prononcé à l'orientale, le

nom national des Scythes, Scliotz ("83\ et le

nom de Hik, encore aujourd'hui porté par une
des plus belles nations du Caucase, les Armé-
niens. Diodore fait expressément passer les

Scy liies par l'Arménie et l'Ibérie. Les pasteurs

avaient laissé quelques-uns des leurs en Pa-
lestine. Les Anaké d'Hébron s'appelaient

Titans ou Géants; leur nom et leur taille

grandie par la peur effrayèrent les espions
envoyés pour reconnaître la terre promise.

Les annales carthaginoises consultées et

citées parSallustesous le titre de bibliothè-

que du roi Hyemsal peuplent le nord de
1 Afrique deMedes, de Perses, d'.Armé-
niens, conduits par plusieurs hercules, c'est-

à-dire jiar les Géants ou Titans. L'Atlas of-
fre encori'l aujourd'hui la race kabyle qui,
jiar sa vieille langue et ses traits kouschi-
tes, descend des Cliananéens exilés après la

conciuête juive. Les Scylhes ont pu s'y mê-
ler par diverses routes : par le littoral de
Bana après l'expulsion des pasteurs ; par la

navigation qui rapproche bien davantage la

Cyrénaique de la Crète, de l'Archipel, de la

Thrace et de l'.Vsie-Mineure. Les Pliéniciens

ont, fort anciennement, sillonné cette mer,
et comme l'a fort bien noté Volney, leurs

navires auront jeté à Carthage et à leurs au-
tres colonies des aventuriers ramassés par-

tout.

Le commerce a pu, même avant ces temps
reculés, occuper directement la race scythe,

mais dans des lieux plus voisins de son ori-

gine. Hérodote dit que les Bactriens et les

Messagètes avaient beaucoup' d'or; Volnej

le tire des mines de Sibérie et le fait échan-

ger dans un trafic entre la Caspienne et

l'Océan indien par l'Indus et l'Oxus. Un
autre fleuve de la Sogdiane, le Yaxarte,
abreuve les troupeaux et peut-élre fait flot-

ter de grossières eniliarcations des Scythes

ou Saces que Ptolémée identifie aux Curetés
ou Cretois et aux Gomeriens sortis d'une
ville de Chômer, en Bactriane. La Bible

nomme un Ghomer petit-tils de Japh'et.

Ces deux limites éloignées, le mont Imaiis

(782) V'oi/. Hérodote, I. IV., irotl. de Lardier.

(78">) Pruuonciation adoplcv par les hébiai:;ans, • t itolammcut .Wjr. Wiscnnii, q'ii eciil en anglai» s/ios.
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et la Crète assignées à la niènic race préju-
gent l'occu})ation des points intermédiaires,
l'Asie Mineure, la Thrace et tout le littoral

de l'Euxin. En effet, la Chronique ii'Eusèbc
raconte une expédition des Ciini-iériens ou
Gomériens, et des Amazones, xas l'an 170G
avant Jésus-Christ.

Strabon assimile aux Gètes, prononcia-
tion adoucie des Scythes ou Sclij'ies , les

Thracos à qui les Grecs -Pelasses de l'inté-

rieur doivent une partie de leur éducation :

Thamjris , Orphée et Musée en sont sortis

un ou deux siècles avant la guerre cic Troie.

Le grand poëte, diantre de cette guerre, dé-
signe les nations thraces-scyîhes par le nom
collectif de Mjsiens. Les Béhrices, lîryges,

Plirygiens, Thyniens, Bytliinien?, Médo-By-
thiniens appartiennent à cette grande ia-

niille et remplissent de leur remuante acti-

vité les deux côtés de THellespont et (Je

l'Euxin. Au nord, les Taures, 'fou.-aniens

ou Thraoes-Cimmériens o;:cupainiiî les Ciier-

sonèses auxquelles ils avaient dotuié le nom
de Tauride et de Cimmérie. La grande in-

vasion des Si'ythes nomades, assignée par
Hérodote à l'an 630 avant notre ère, fait ré-

fugier les Taures dans leurs montagnes.
L'Asie Mineure et la Syrie sont égalenient
envahies par un autre (lot de Scythes qui sein-

l)lent vouloir recommencer Tcxpédition des
p.isleurs : le pharaon Psammctik arrive à
leraps pour les arrêter.

Hérodote fait fuir les Cimmériens vers
l'Orient, mais Possidonius , soutenu depuis
])ar Fréret, a objecté que, par cette voie, la

retraite était coupée par deux fleuves pro-
fonds, le Borysthèneet l'Hypanis, enfin par
un bras de mer, le Bosphore Cimmérien, de
l'autre côté duquel ils auraient encore ren-
contré les S.-ytlies. Il est plus rationnel do
l'aire fuir les Cimmériens au nord-ouest vers
la mer Baltii]ue, où l'antiquité place de très-

bonne heure des peuples de même nom et

de môme race, Celtes, Cimmériens, Cirabres.

L'n historien qui soutient dignement un
des beaux noms de notre littérature moderne
a rattaché à cette émigration cimmérienne le

mouvement expansif (les Gaulois de Sigovèse
et de Bellovèse, inquiétés dans la possession
lies Gaules. Il était alors plus facile et jieut-

être plus glorieux de chercher une nouvelle
patrie que de défen Ira l'ancienne.

On peut dire que cette agitation de peu-
ples celtes et germains imnugrants et émi-
grants, fuyards d'un côté, agresseurs de
J'autro, a duré avec toute certitude histori-

que pendant tlouze siècles, six avant, six

après notre ère. Dans la crise finale qui lirise

l'empire romain d'Occiilent, les Barbares
forment une chaîne continue d'Asie en Eu-
rope, du ^'olga <i la Loire; que dis-je? Au
Tago, au Pétis, à l'Atlas! D'Oiient en Occi-
dent, les mouvements se propagent. C'est

un océan houleux, oii une vague pousse
l'autre vague. Le génie île Stilicon soutenu
par les Francs et les Allemands n'arrêtera

ipie quelques années ce tlébonlement dr

Quades, Marcomans, Burgondcs, Alains, Gé-
pides, Vandales poussés par les Goîhs de la

Pannonie, à qui d'autres tribus gothiques
ont ricoché l'inquiétude qu'elles ont regue
des Huns, race bigarrée, refoulée elle-même
par des races mongoles.

Tous ces peuples, à l'exception de quel-
ques tribus des Huns, sont de môme appa-
rence physique, et peu s'en faut de même
langue, induction précieuse pour le corol-
laire que j'ai maintenant à cœur de dégager,
à savoir que les nations gothiques sont sor-
ties, non pas seulement de la Scythie, mais
du premier peuple scythe.

Bien quel histoire ne mentionne les Gotlis

qu'au premier siècle, il n'est pas impossible
de les reconnaître sous le nom de ces Co-
tini trouvés en Baltique quatre siècles avant
par Pytîiéas, le navigateur massaliote. Le
savant Suhm, surnommé le Varron danois,
a trouvé dans les annales islandaises, re-
montant au m' siècle avant Jésus-Christ, des
Goîhs continentaux entre l'Oder et la Vis-
tule, des Goîhs insulaires dans la Scandina-
vie. C'éîaienîdonclcs aïeuxdes^u/ffou Yutw,
Scandinaves de Ptolémée, Gt/thoties, de la

Vistule, Guîhonés et Gothones que Pline et

Taciîe jdacent aux bords de l'Oder. Si le

nom d'Aosthini, porté par quelques-unes de
leurs tribus, n'est pas une corruption du mot
Scijihe, le mot Gète, tant de fois assimilé à

,

Scythe, ne peut ôtre méconnu pour une
très-légère variante de Goth. Tschoude ou
Youtoun des anciens Sayas qui ressemble
fort <i tous les trois est le nom d'une bran-
che considérable de la race Slave que tous
les autres caractères assimilent aussi à la fa-

mille Scythe dont elle fit partie sous le nom
de Tfiraces, Sarmates, Bastarnes, Illyriens.

Joud est une région montagneuse de
l'Inde où le colonelTorl a trouvé des no--
mades ajipelés lit et qu'il fait descendre des
Scythes aussi bien que les Badjpout. Le mo-
derne Deutsch ou Teutsch, prononciation
confuse de Gète, ressemble bien davantage à
Tagik, nom des Persans sédentaires et de
plusieurs tribus d'Uzbeks et de Thibé-
tains.

Les combinaisons étymologiques se prê-

tent à retrouver Scythe jusque dans Celte, qui,

prononcé à l'italienne, se rapproche de Gète.

Tchielte, Celte, Galate, Scolote (784), Scy-

the sont plus génériques et plus anciens que
Gaël ou Galle ; on ])eut en croire Hérodote,
Possidonius et César, malgré les savantes

objections de M. Thierry. La parenté des

deux races celte et scythe a été suflisamment
établie par Pelloutier, après Arabon et Pto-

lémée, qui appelèrent les Celles : Saces, Ty-
tans, Celto-Scythes; après Tacite, Pline, Pro-

cope qui ont uni Celteset Goîhs aux Scythes

par tous les caractères physiques; et après

tous les historiens qui les avaient identifiés

par les mœurs.
Encore aujourd'iiui l'idée de Scythes se

confond dans notre esprit avec celle de Tar-

tan-, peiqijes nomades ipû se déplacent

l'JSi) lli;noiioir, Po>siiin>us, CiUun
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sans reiii-ct: pasteurs qui peuvenl se déplacer

Jjieii loin, car ils |)ortcnt avec eux leur richesse

et leurnourriture. Ce qui s'appelle Tartariesur

les cartes modernes, est le lieu oii se centra-

lisèrent les Scythes de l'antiquité. Les Clialij

de Ptoléméc, le Chalai du moyen ûge rap-

pellent parfaitement le nom des Schélo ou
pasteurs conquérants dEiJ,yptc. Beaucoup de

Tartaressont de pure race scytlie et ont con-

servé les mœurs de leurs aïeux, sauf les mo-
difications apportées par Its religions chré-

tiennes, lamaiques, musulmanes.
La Scythic de Ptolémée ou Asie centrale

a été envahie par des Mongols basanés qui

ont un peu mélangé le sang et l'aspect des

Tartares, leurs voisins. Ce mouvement est de
vieille date, car les nomades cuivrés, ca-

mus et rasés ont été bien décrits par Héro-
dote sous le nom d'Argypéens.

Aristote parait en avoir fait la troisième

espèce humaine sous le nom de Thrace; les

Ethiopiens ou nègres et les Scythes ou blancs

étaient les deux autres espèces. Mais Héro-
dote et Aristote ont en vue une Scythie bien
plus occidentale que celle de Ptolémée.

Ephorus, de Cumes, contemporain d'Aris-

toto, avait déjà classé les races humaines :

les Indiens au levant, les Ethiopiens au
couchant d hiver; les Celtes au couchant
d'été, les Scythes, au levantd'été. Malte-Brun,

grand partisan des autochtones, voit là l'o-

rigine du rh-e des antiquaires qui tirent

tous les peuples européens de la race celte!

Malte-Brun a vécu assez pour voir élargir le

rêve, puisque les Celtes et Germains ont été

rapportés à la race indienne. Et lui-même a

confessé qu'il était au moins un pays sans au-
tochtones, puisqu'il afllrme que les îles Aço-
res étaient entièrement vides d'habitants

quand les Portugais y arrivèrent.

Les Scythes d'Hippocrate étaient des Gètes
qu'Abel Rémusat assimile aux Goths et dont
il a suivi les traces dans des tenq)s fort an-
ciens et dans une Asie très-reculée. 11 y a

encore aujourd'ljui au Précop des Tartares

qui parlent le tudesque d'Athanaric et d'Ul-

philas. Hérodote qui visita la Scythie, au
clelà de l'Ister et du Borysthène, énumère et

classe géographiquement plusieurs familles

de Scythes, tantôt i)ar leurs noms de tribus,

tantôt par les sobri([uets tirés des costumes,
des mœurs, desapiiarenres physiques : Calli-

pèdes, Tl'^gyiio.li's, Arimasp(>s, Alazons, Neu-
zes, Obliii|)olites, Anclropiiages,Budins, Tis-

sagètes, Irques.

A la place de ce dernier nom, Pomponius
Mêla a lu Turkoi, Turcs; et la science mo-
derne a a|>prouvé cette variante. Les Turcs
sont une des nations les plus considérables
et les plus anciennes de la Tartaric. Ils rat-

tachent leur origine au Taghorma de l'Ecri-

ture si justement identifié au Targitaos, fds

de Japhet ou Jupiter. Ses trois fds, Li|)oxaïs,

Arpoxaïs et Colaxais triple terminaison où
Pelloutier avait cherché le tudesque sohn
(fils), sont arrangés par les Tartares en trois

("SH) liEf.i.F.RC, Hcmnrijuei sur Hhivdc
Notes lie Larclier.

dans

frères décorés du titre de khan. Oghuz-khan
qui correspond à Arpoxùïs et qui çst con-
temporain d'Abraham a quelques traits do
Déjocès, le Mède ou Jemschid des Aiians;
il rappelle Nemrod par sa passion pour la

chasse. On retrouve là d'anciens souvenirs
de relations avec les peuples civilisés du
Caucase méridional d'oii le roi Cyaxare en-
voyait des enfants nièdes chez les peuples
Scythes pour avoir des interprètes bien ver-

sés dans la langue de ces voisins.

Mais le gros de la nation turque parait

s'être développé davantage vers l'Altaï

,

grand plateau entre le lac Aral et la Chine,
la Boukharie et la Sibérie. C'est de là

que les tribus se sont répandues à l'ouest

et au midi sous le nom d'Ouigours, Turko-
nians, Uzbeks, Bouides, Seljoukides, Otto-

mans. La race turque, bien connue des Chi-
nois sous le nom de Tuku, et sous le sobri-

quet de têtes jaunes fui mêlée aux expédi-
tions des Huns à cheveux noirs et à teint

bronzé, à peu près comme nous avons vu de
nos jours arriver des mêmes régions, des
nuées de Cosaques blonds avec quelques
liordes de Kalmouks, véritables fils de Huns.
Seulement la race mongole, quoique en
minorité, avait fourni le chef de l'expédition,

Attila. La terreur occasionnée par l'invasion

des Huns tenait d'abord à leur cruauté, en-
suite à l'habileté guerrière et équestre de ces

barbares.
Par ce dernier point, c'était la reproduc-

tion à quinze siècles d'intervalle de l'émo-
tion occasionnée à la race pélasge hellène,

par la première apparition de Scythes mon-
tés à cheval. Cet exercice est une acqui-
sition comparativement récente , puisiiue
l'Iliade n'emploie les chevaux qu'attelés

aux chars de guerre. Lorsque les Thessa-
liens virent des hommes montés sur le

cheval lui-même, leur étonnement el leui-

effroi imaginèrent la fable des monstres
appelés Centaures et Lapithes. L'éducation

du cheval à ce dernier degré peut amener
un changement profond danslesmœurs et la

condition d'un peuple. On l'a vu pour les tribus

américaines qui ont adopté le cheval espa-
gnol. Les Scythes touraniens ou arians pu-
rent en éprouver une juste fierté, et cette

fierté put aller jusqu'à modifier le nom do
quelque tribu ,

peut-être d'une nation en-
tière, connue un érudit (785) a cru l'entre-

voir ilans le changement du nom des Cé-
phèrics en celui de Perses. La moitié des
peuples, au moins, a commencé par s'ap-

peler guerrier, brillant, terrible, brave (780).

Ombre qui lùgnifio vir en espagnol, est lo

nom des Ombres ou Ambrons de la vieille

Gaule Transalpine et Cisalpine. Slave, d'où
nous avons tiré esclave , n'a-t-il pas com-
mencé par signifier glorieux ou gloire.

Comme la division du travail tout entier

devait se trouver dans cette race scythe aux
tribus si nomlireuses, aux facultés si com-
plexes , le lot humble de l'agriculluro

("Syi F,. Salv^rtf., Essai sur /es )wms ]>roi'rcs.
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tomba lin peu prémnturémeiU aux Slaves
Finnois, l)ient(H asservis par lesSuèdes Wa-
rèj,'ues ou par d'autres Warôgues, Russes
issus fies Kovolans. Au nord, les Slaves
furent asservis par les (lermains; les Slaves
méridionaux par les Maggiars, com[iagnons
des Huns, des Awares et représentés encore
au Volga et au Tobolk-Jaik par desTartares
parlant une langue très-ressemblante au
hongrois.
Le lot guerrier longtemps continué par

richtoglan turc qui parade encore dans ses
cérémonies publiques, la sagare ou double
hache scytlie semble s'éteindre dans la vo-
lupté; le musulman a conservé les bains
d'étuve aux lieux mêmes où Médée les
importa jadis; il môle la rêverie de l'opium
h l'ivresse que ses aïeux les Hyperboréens
et Budins se procuraient avec le chan-
cre (787).

La géographie ancienne, assez peu pré-
cise pour le monde grec et romain, put as-
signer vaguement aux Scythes les environs
de la mer Caspienne et de l'Euxin; aux
Gomériens, aux Celtes, aux liaulois les

bouches du Danube, les daules, la forêt
Hercynienne. C'était la r.énie race à des
stations diverses, aj'nnt fait un pas de plus
vers le mltli pour chercher du soleil et de
l'agriculture ; vers l'occident pour cberclier
du vide et des pâturages; ayant modilié ses
mœurs par une industrie, une arme nou-
velle, l'éducation du cheval ; ayant modilié
son nom jiar une épitliète orgueilleuse, par
le nom d'un chef illustre , d'une tribu
vaillante. Lorsqu'une chaîne de montagnes,
un fleuve profond , un bras de mer, une
tribu passée à l'état de nation arrêtait la

marche des nomades, il fallait bien faire
halte, rétrograder, fuir, combattre, chercher
passage à droite, à gaucho. Ces recours fu-
rent plus fré([uents et plus obligés quand la

race eut rencntré l'Océan aux fiiiisiêres

.Scandinaves, gaulois, ibériques, africains.
Ces effets [lar cette cause seraient recon-
iiaissables aux lueurs de l'histoire d'Eu-
rope, quand même la philologie n'eût pas
révélé le plus curieux mot de celte énigme
complexe en retrouvant la vieille langue
de l'Inde dans tous les dialectes celtiques 1

Les nations de l'Europe moderne sont le

produit incontesté de la distribution et su-
perposition du dernier flot de Scythes, sous
le nom de Germains et de Slaves. Ils recou-
vraient un flot antérieur arrivé d'une façon
pareille et du même pays, puisqu'il se com-
posait do Cimmériens , de Gaulois, de Cel-
tes (788). Ne demeure-t-on pas fidèle à toutes
les lois de l'analogie, en étendant à quelques
MÔcles três-obscurs et trés-éloignés le mé-
canisme (ju'ont vu apj)liqucr vingt siècles

(787) Hérodote ; Larclicr. Encore aiijoiird'liiii, on
fait en Oricni, avec le chanvre, une liqueur forte-

ment enivrante nommée bamj. Yoij. le Mémoire sur
la religion musulmane dans l'Inde, par M. G.vrcin uë
Tassï. m. Silvestre de Sncy a mis liors de doute
(jU ; les assassins du mont Liban liraient leurs noms
au liachich, licineur enivrante idetitiiiue au haïui.

(788) Il faut lie,', dans le livre de M. de Uiololine,

de suite I En expliquant par le trouble des
traditions orales et par un peu d'orgueil
national les prétentions d'autochtones, d'a-
borigènes, d'enfants du terroir, arborées par
tant de peuples d'Europe, acceptées par
quelques historiens 1

Lorsque les Gaulois -Ombres se répandent
dans le bassin du Pô douze siècles avant
Jésus-Christ, ils le trouvent occupé par des
Sicules qui se disent orij^inaires du sol, en
oubliant cju'ils .sont arrivés par la môme
route après avoir été chassés par les Ly-
gicns ou Lygures! Caton appelle autoch-
tones les peuples du Latium , et Denys
d'Halicarnasse nous apprend que ces au-
tochtones étaient venus d'.Vrcadie. Les Ar-
cadiens, race têtue et slationnaire, étaient

des Pélasges comme les Cretois, les Itales,

les Os(pies, les Carions, les Phrygiens-My-
siens et par conséquent comme les Thraccs.
Un peu de civilisation spontanée hâtée par
le beau climat du littoral de la Méditerranée
leur avait donné de l'aversion pour les

étrangers qui finirent cependant i;ar séduire
les Pélasges grecs et les régénérer sous le

nom d'IIeilènc'S.

Il serait superflu de reprendre ici les

preuves de l'idenlilé des Pélasges avec les

Hellènes et des Pélasges avec les Celtes

,

après les travaux de Fréret , Niébuhr, de
Brotonne, Michelet, Am. Thierry. Le drui-
disme est définitivement rapporté aux mys-
tères pélasgiques de Samothrace ; les sou-
venirs de l'Asie ne sont pas encore effaces

dans les dernières traditions des peuples
gaéliques d'Erin et d'Albion (789).

La nation ibère, divisée, quinze siècles

avant Jésus-Christ, par des incursions gau-
loises qui finirent par l'occulter entièrement,

survit encore aujourd'hui dans l'idiome,

basque, vestige aussi curieux que les langues
celtiques. Les secours ou les embarras que
l'idiome basque peut donner à l'Ethnogra-

phie regardent l'article où nous étudions les

langues. (lo//. Aboiiigènes.) Ce n'^st pas non
plus ici le iieu de considérer l'apparence

])hysii[ue d'un peujjle réduit à de faibles dé-

bris ai)rès des mélanges continuels avec
d'autres peuides. Par le môme motif ses tra-

ditions historiques et religieuses ont perdu
leur originalité : le plus ancien monument
de la langue basque a trait à une attaque
romaine du temps d'Auguste (790). Toute-
fois l'induction poussée par les probabilités

et les preuves permet, ce me semble, de
cimsidérer dans les Ibères le flot le plus
ancien de l'invasion primitive de l'Europe
par les Celtes ou Scythes asiatiques.

Le rameau ibère était un peu mêlé de
sang chamite ou sémite, puisqu'on le rap-

porte à une émigration chaldéenne. La plu-

l'enclialnenient des trois ronrhes soyilies. Celte

ttièse est la plus belle partie de son livre, cl la nncux
prouvée.

(789) Am. TiiiEBRY, Histoire des Gaulois, Intro-

duction.

(790) Kauiuei., Histoire de la Gaule vii!ridicn',tc,

Notes.
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part dos anciens auteurs ont établi la parenté
(les Ibères d'Asie et d'Europe i<ar rinccrli-

tude même des origines qu'ils leur assi-

gnaient; les uns (791) tirant de l'Occident

les Ibères de la mer Noire; les autres (792)

assignant une origine asiatique aux Ibères

d'Espagne. Le nom est reconnaissable à tra-

vers ses modifications diverses, Heber en
Chaldée, Ibère en Es|iagnc, Hiberne en Ir-

lande, Berbère le long de l'Atlas; peut-être
jusque dans le Breid-Zad (Eber-Zadé, fils

d'Eber) de rAmérique. Nous avons déjà re-

marqué le mêmeèparpilleiuentdansle temps
et l'espace pour les noms scytlies : on aurait

tort d'en être surpris; il serait bien plus
étrange que de si longues et de si lentes mi-
grations n'eussent pas laissé trace de leur
passage ou de leur séjour.

L'Europe fut donc primitivement peuplée
principalement par le nord de la Méditerra-
née avec quelques allluents japlieto-sémites

qui cheminaient par les îles et le long de
1 Asie. Les deux courants se rencontrèrent
dans ces mêmes îles, en Espagne, dans l'Ar-

morique. Les Ibères ou Celtibères, Turdé-
tains,Sicanes, Aquitains, Lyges ou Ligures
ne seraient donc que les premiers émigrés
du Caucase, les enfants perdus des Gaëls,

ayant droit à ce nf)m d'indigènes concédé
par Ammien Marcelin, mais y ayant droit

seulement à titre de premier occupant d'un
pays vide.
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quents et bientôt oubliés. Qu'une émigra-
tion rencontre au bout de plusieurs siècles

les neveux de ces émigrés [irimitifs, il suf-

fira de très-légères altérations de mœurs, de
costumes, de langage, pour que colons et

métropolitains aient peine à se reconnaître

et surtout pour qu'ils aient peine à s'accom-
moder sans combat.

Partout donc , le nom d'autochtone ne dé-
signe que les premiers arrivés. Eux-mêmes
ou les masses desquelles ils s'étaient sépa-
rés conservent le souvenir de la migration,
quand ils possèdent les moyens de rendre
ces souvenirs durables. Mais lorsque ni la

ruche, ni l'essaim n'ont possédé ces moyens,
l'essaim a pu se dégrader bientôt jusqu'à
oublier même la plus grossière industrie

du sauvage. Lcé insulaires qui avaient perdu
l'usage du feu et des nombres se servaient
encore d'arcs et de flèches. Les nègres de la

Nouvelle-Hollande ont conservé les nombres
et le feu en oubliant l'arc. L'arc et le feu
aussi bien que les nond)res et surtout une
langue sont les preuves traditionnelles d'une
ancienne parenté avec des peuples plus ins-
truits.

Chez les Ibères , la langue et les mœurs
avaient pu être modifiées de très-bonne
heure parle contactdes peuples de l'Afrique
et de la Méditerranée (79i). Nous avons déjà
indiqué ces chemins du Caucase comme plus
courts que le nord de l'Euxin et la vallée du

Tous les historiens qui ne croient pas Danube, surtout après iiue les Phéniciens
délibérément à la création spontanée des
hommes sur chaque point de la terre ont
laissé cette équivoque pendante à leurs as-

sertions d'autochtone ou aborigène. Mais
à ceux-là même qui avaient fait des profes-
sions de foi exillicites sur la multiplicité

primitive des espèces et des langues, il est

arrivé d'émettre, au nom du bon sens pra-
tique, des hypothèses qui infirmaient sin-

gulièrement leur dogme épicurien. Je lis

dans Niébuhr ce précieux apothegrae (793) :

« Dans les traditions obscures le même peu-
ple apparaît tour à tour comme envahissant
et comme cliassé. » Il est impossible de for-

muler avec plus de sagacité le mécanisme
des immigrations. Un peuple, une tribu même
ne se déplacent pas sans envoyer en avant
quelques éclaireurs. Les aventuriers et les

aventureux précèdent le gros de la nation.
L'armée française conquérante d'Alger en
1830 trouva à la Calle une colonie française
datant au moins du roi René, puisqu'elle
parlait le patois provençal. Penn rencontra
des Anglais en Amérique! Chez les peuples
dépourvus d'industrie et d'unité , le schisme
et le départ d'une tribu qui va chercher for-
tune , indépendance, sont événements fré-

(791) Stp.abon , Denis , Périégète , Sockate le

Schol., E. DE Césaréê.
('9i) Varron, dans Plixe.

(795) NiEBi'iiR , Histoire romaine , traduite par
Golbéry.

(794) De Hcmboldt, Miciielkt.

(795) Les Lydiens , selon Hérodote, avaient tout
inventé avant les Grecs. On ne pouvait mieux ra-
laaériser les peuples Chaniiles, frères des Phéni-

eurent facilité les communications par leurs
vaisseaux et les eurent intéressées par leur
commerce. Il y eut dans les trois péninsules
et dans les îles de la Méditerranée un mé-
lange des races de Sem et de Japhet , mé-
lange encore visible dans les traits et dans
la langue des Espagnols. La conquête arabe
l'a retrempé, mais elle n'en eut pas l'ini-

tiative. Treize siècles avant notre ère, les

Phéniciens maîtres de tout le littoral de la

Méditerranée avaient passé le détroit de Cal-

pé et d'Abyla, creusaientdes ports, traçaient

des routes, exploitaient des mines dans la

Gaule méi'idionale. Peu aiirès les Pélasgcs et

Gaëls ombriens d'Italie recevaient des Ly-
diens (793) et des Grecs d'Orient, les arts,

l'alphabet et les religions dès longtemps ap-

portés par Inachus , Cécrops, Cadmus et

Dana lis.

Rien n'csl plus favorable à l'humanité que
ce frottement des civilisations et des races :

l'enthousiasme allemand l'oublie un peu
lorsque, tout fier d'avoir reconstruit les an-
nales du monde , il pare sa race du titre

d'indo-germanique 1 La prétention est un
peu étroite malgré la longueur du titre :

aucune allusion aux éducateurs chamites ;

ciens et Egyptiens, dont Tcduralion fut si précoce et

si rapide. (Cf. Charles Lenormant, Cours d'histoire

ancienne. Yvij. aussi Pérégrinations en Orient,

Descriptions des tombes étrusques, de Cornetto. Ce
ne sont pas seulement les ti aditions de l'art égyptien

qui sont manifestées dans ces curieux monunu Hts
;

les races Chamites y sont aussi clairement iccoii-

naissabk'S.
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les frùres aînés, les Celtes qm y sont sour-
noisement oubliés ; les aïeux seythes re-
montent à rindou. Autant valait 1 arhre gé-
néalogique (le leurs barons du moyen âge,
arrivant toujours à Adam ! Comment la phi-
lologie qui , à riieure qu'il est

, peut rap-
procher avec bonheur tant de noms anciens
cl modernes (706] , comment cette science
nationale et patriote n'a-î-elle pas fermé en
un cercle complet les traditions dupasse et

du présent en rapprociiant Tiians et Teu-
tons. Saxes et Saxons de l'Allemagne, Sahes
de la grande Scythie et Saces excommuniés
du livre de Menou !

SEIGLE {Secale co-ra/e). —Cette céréale
ne paraît point avoir été inconnue aux an-
ciens. Gallien dit avoir vu, en Thrace et

dans la Macédoine, un grain nommé briza,
qui donnait un grain noir et de mauvaise
qualité; comme ensuite il ajoute que ce
grain ressemble h une espèce d'épeaulro , on
ne peut pas attacher une trop grande valeur
à jce passage (798*). La petite épeautrc ou
froment locar [triticum nionocorcum) donne
un pain brun foncé. Gallien ajoute ensuite
que le pain et la farine du rij^n sont d'une
qualité inférieure à celle de Vij^vf,tx. Ainsi le

<;'/^/c«)?( /»0HOfocf(t,'?î ou petite épeaulre pour-
rait bien ôlre le -ifr,; peut-être aussi sera-
t-il le zcopi/nim, que Gallien dit être une
céréale cultivée en Bithynie, et (jui tient le

milieu entre le froment et le briza, car le

pain qu'on en olMient est autant supérieur
en qualité au pain de briza qu'il est infé-

rieur à celui (jue donne te froment. Le mot
serale ne se rencontre chez les auteurs
latins que dans Pline (/. xviii, c. IG), qui le

cite dans l'énumération des plantes four-
ragères. Il ne dit pas que le pain qu'on en
faisait fi\t noir, mais que c'était un grain
noir; on ne peut donc conjecturerque c'était

un froment noir, une épeàutre ou une orge
noire. Mais on ne peut guère s'arrêter à ce
que dit un écrivain aussi obscur que Pline
dans sa rédaction , et qui confond tout en-
semble. Marsclial de Biberstein a cru d'a-
bord avoir trouvé le seigle à l'état sauvage
dans la steppe caucasique de la mer Cas-
pienne; mais ensuite il a changé d'opinion
quand il a vu que les épis se brisaient près de
l'articulation; il a donné alors à cette gra-

minée le nom de secale fragile. Ce seigle croît

spontanément dans tout le sud-est de l'Eu-

rope, jusqu'à Charkow. Gussoc a trouvé sur
les montagnes de la Sicile une espè<'e ana-
logue, le secale montanuin; et c'est peut-
être cette découverte qui a été la cause de
tout ce qu'on a débité sur les céréales sau-
vages de la Sicile.

SÉAIINOLES. Voy. Alléguamens.
SÈMITIQUI-], famille du rameau aramé.'u

de la race humaine blan-he. Populaton
2i),;i00,000. Comprend les Arabes, les Juifs,

les Syriens. — Les nations sémitiques ou
syro-arabes occupaient une région de l'A-

sie intermédiaire à celles qu'habitaient d'une
part la race égytienne, de l'autre les ra-

ces indo-européennes : d'ailleurs elles diffé-

raient de ces deux races par leurs caractères

p>]ysiques et moraux. Suivant d'anciennes
autorités citées par Strabon, et qui ont paru
à Bochart et Heeren tout à fait dignes de
crédit, le domaine de ces nations s'étendait

vers le nord jusqu'au Pont-Euxin, com-
jrenant le pays des Cappadociens, nommés
par les Grecs, au temps d'Hérodote, Leuco-
Syri, ou Syriens blancs; à l'est, il confinait

avec l'Arménie et la Perse, -et plus au midi,
il s'étendait jusqu'à l'Océan indien, "com-
prenant les pays arrosés par les grandes
jivières de la Mésopotamie; enfin la Syrie,
la Palestine et l'Aiabie formaient ses par-
ties orientales et méi'idionales. Cependant il

conviendrait peut-être d'y comprendre en-
core quelques portions de l'Afrique , qui
paraissent avoir été colonisées dans des
temps fort reculés par des peuples parlant

de» dialectes de la langue syro-arabe.

Entre toutes ces nations, si différentes de
mœurs, dont les unes sont nomades, les

autres agricoles, d'autres manufacturières et

commerçantes, il existe un lien commun,
c'est celui du langage. Ce langage si remar-
quable, si complètement différent de tous
les autres idiomes humains, en même temps
qu'il établit la liaison entre les diverses
nations qui le parlent, nous donne un
moyen sûr et commode pour les distinguer
entre elles, pour les répartir en groupes.
Les langues parlées par les nations ancien-

nes et modernes appartenant à cette famille

peuvent être divisées en quatre classes, cor-

respondant à (juatre embranchements prin-
cipaux, savoir :

1° La branche septentrionale et orientale,

appelée araméenne ou syrienne. La langue
qu'elle parlait dans les anciens temps se
trouve dans le syriaque des versions de
l'Ancien Testament et le chaldéen des der-
nières parties de ce livre et des Taryums ou
paraphrases. Si les Cappadociens étaient en
etfet des Syriens, comme nous le suppo-
sons, c'était assurément là leur idiome.
C'était aussi, suivant toute ap])arence, celui

des anciens Hébreux, jusqu'au moment où
les Abramides occupèrent la terre promise
tie Chanaan, et adoptèrent des premiers
habitants de ce pays le chananéen ou hébreu
pro[)re.

Plusieurs écrivains allemands, particu-
lièrement Michaëlis et Schloezer, ont sup-
posé (jue les Chaldéens ou Chasdims étaient

un peuple distinct des Assyriens et des Sy-
riens, et ijuc la Chaldée primitive était une
région située au noril de la Syrie et de la

Mésopotamie. Les Chakiéens, ou jilutùt le*

(796) Par OM-mplc : Ibères de r.ror!,'ie et d'Es-
nagne, Bél)rikes dloiiie et des Canlcs, Calcdonia,
Ecosse cl Calydoii, Ibrèt el ville d'Edlic; Alliioii cl

Alt)aiiie; heljçe el pélago, holgiie ol vols(iiie. An coii

Irai 10, le inofessour RasU a voulu fairi' inévaUiii la

d(-ii(iuiin.'»tiou du scyliie pour le.-; nations supposées

dislinetes de la race indo-germanique.
(7'HiM De alimtiil. (uciill.. I. i, c. 13, p. 510, cJit.

KuImi
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Cljasdims, sont souvent meulionnûs par les

écrivains sacrés dans les dernières périodes
des dynasties royales de Judas et de Sama-
rie comme étant un peujiloguerrierdu Nord.
Les écrivains grecs rattachent les Clialléens
aux CarJuchi et aux Chalyites, peuples mon-
tagnards et barbares qui occupaient quel-
ques parties de la haute région du Kurdis-
tan , et dont les premiers né commencèrent
à être connus des Eurofiéens que par l'op-
position qu'ils firent à la retraite de Xéno-
phon. Michaëlis pense que ces Chasdims
montagnards, qu'il suppose ne point appar-
tenir à la race sémitique, mais avoir été
une tribu scythc ou peut-être slave, firent

une invasion dans les plaines de la Méso-
potamie, vers le teiuns d'Isaie, et que
là ils établirent un nouvel empire qui fut
celui des derniers souverains chaldéens ou
babyloniens; cette hypothèse du célèbre
orientaliste n'est soutenue par aucune
jireuve historique de quelque valeur, et sem-
ble reposer uniquement sur un petit nomlire
d'interprétations fort hasardées des noms de
certains souverains babyloniens (797).

2° L'hébreu, le chaiianéen ouïe phéni-
cien (car c'est la même langue ou peu s'en
fa"Ut) , ainsi que Gésenius l'a prouvé, fut
parlé par les Hébreux, depuis le moment
où ils l'adoptèrent <\ leur arrivée en Pales-
tine, jusqu'à l'époque de la captivité de Ba-
bylone, époque à laquelle on suppose qu'ils
le changèrent pour le chaldéen, ou qu'ils
revinrent à l'usage d'un dialecte plus rap-
proché de celui qu'ils parlaient avant Abra-
tiam. Ce langage était peut-être, avec de
légères différences, celui des Etats de Tyr et
de Sidon , de Carthage et des colonies car-
thaginoises. Gésenius suppose même que la
langue numide était un hébreu pur ou pres-
que pur. 11 faut remarquer que l'on n'a dé-
couvert aucune trace d inscriptions phéni-
ciennes au nord des colonnes d'Hercule,
et Gésenius déclare positivement qu'il
n'existe aucune preuve des prétenciues
colonisations que les Phéniciens auraient,
au dire de plusieurs historiens et antiquai-
res du siècle dernier, fondées sur divers
points des côtes européennes.

3° La troisième division des dialectes syro-
arabes se compose des idiomes arabes "jiro-

prement dits comprenant le maugrebin, ou
l'arabe occidental.

4° Un quatrième langage appartenant à la

souche syro-arabe paraît avoir été décou-
vert dernièrement dans la partie méridio-
nale de l'Arabie. M. Fresnel a soutenu que
les habitants barbares de Jlahrah parlent
encore l'idiome qui était en usage à la cour
de la reine de Saba, c'est-à- lire le dialecte des
Arabes Hhimyaritcs qui sont les Homérites
des Grecs. M. Fresnel, qui a fait des recher-
ches sur les formes de ce langage, le désigne

("97)MicnAELis, Sperim. geogriiph., Ext., p.irt. u,

p. 80.— SciiLOEZF-R, Von den Chuldivcrn. (Eiciiou.n's,

// Rq}erlor fitr Éibl. und MorgeiUiicndt. Lit., lli. 8.)— J.-R. Forstf.r's, Epislota de Clintdœis. (Miciiael.,
Spcc. (l'-ofir. fiebr., Ext.) — Voy. nii-isi des rorn.ir-
qiics (l'AiIclung sur ce siijol, ci.iiis l:i iiremièro \ku-

sous le nom d'ckhkili, « nom , dit-il, que se

donne à elle-même la nobhî race qui habite-

les montagnes de Hhacik , Mirbât et Zhafar,

sur la côlo méridionale de la péninsule ara-

bique (798).» L'ekhkili, parses formes, se rap-

proche plus de rhé»rcu et du syriaijuc que
de l'arabe ancien ou moderne, et ce fait

confirme jusqu'à un certain point l'assertion

des écrivains anciens qui déclarent que des
Phéniciens vinrent originairement en Pales-

tine, des bords de la mer Erythréenne ou de
l'Océan indien. Les Homérites étaient, nous
dit-on , le peuple shémitc qui traversa la

mer Rouge et fonda le royaume abyssinien
d'Axouuie ou Axum, où se parlait,dès letemps
de Frumentius, et peut-être à une époque fort

antérieure, le gheez, qui est l'ancien éthio-

pien des versions du Vieux Testament et

des autres livres sacrés de l'Eglise abyssi-

nienne. L'opinion de M. Fresnel a reçu une
puissante confirmation par les découvertes
récentes du lieutenant Wellsted et d'autres

voyageurs qui ont trouvé, en ditlérentes par-

ties de l'Oman ou Arabie méridionale , des
inscriptions dont les caractères diffèrent du
cuf/îe, c'est-à-dire de la plus ancienne forme
de lettres connue parmi les Arabes du nord,
tandis qu'ils se rapprochent d'une manière
frappante des lettres du gheez. Ces décou-
vertes rendent très-probable l'existence d'un
ancien langage voisin du syriaque, de l'hé-

breu et de l'arabe, mais ayant son caractère

propre , langage qui aurait été parlé jadis

sur une vaste étendue de pays située au
sud des pays occupés par les Arabes pro-
prement dits; peut-être était-ce l'idiome

des Arabes cushites, dont la race passe pour
être plus ancienne que celle des Joktani-
des (799) et qui sont alliés de plus près aux
Phéniciens ou Canaanites , appartenant ,

comme ces derniers, aux nations chamites,
et non aux shémites , ainsi que nous l'ap-

prennent les généalogies bibliques.

Des dilTérents peuples Jiés par cette com-
munauté de langage , quelques-uns jadis

célèbres sont aujourd'hui presque éteints ,

tandis que d'autres , répandus au loin sur
la face du monde , soit comme des fugitifs

persécutés pour leur croyance , soit comme
les apôtres victorieux d'une religion triom-
phante, semblent destinés, [lar l'énergie de
leur esprit indomptable, à durer jusqu'à la

fin des temps. La race syriaque existe à
peine; son langage survit seulement dans
quelques districts , sur les frontières du
Kurdistan : partout ailleurs , il s'est perdu
par suite de la dénomination arabe. Les Ho-
méritesd'Arabie.s'ilen existe encore, sont [leu

connus; quant aux Homérites abyssiniens,
ils sont les uniques habitants de la province
de Tigré, province située à l'est du Tacazze,
et dont l'idiome ressemble encore à l'ancien
gheez. Les Arabes qui, par leurs victoires,

lie ûv. Mithridatcs oder Atlgem., par SrRvtiiF.MiiNDE.

(798) Ailielcs de M. Fresnf.i. dans <!ivers i:umé-
ros du Nouveau Journal asii{fique ; Paris.

(7119) Deseendaiits de Joktaii, qui, s;;i\a;il l.i tra-

dition, est le père des liitiMs arabes.
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ont rL'païKlu l'islaïuisme depuis rA;];!!i',ii[uc

jusq l'uu Gange, et les Juifs qui se sont dis-

.^émiiiés sur tous les points du ^lobe , sont
neut-C'tre plus nombreux aujourd'hui que nt
l'étaient leurs ancôlres.

Les Juifs ont pris les caractères pliysi-

q les des nations au milieu desquelles il;

ont fait une longue résidence, et pourlanî
ils peuvent toujours se reconnaître h certains
traits [)articuliers de leur physionomie. Dans
les contrées septentrionales de l'Europe, ils

ont la peau blanche; les Juifs anglais ont
généralement les yeux bleus et les cheveux
blonds; dans quehiues parties de l'Aliema-
gne , on en voit beaucoup avec la barlie
rouge; en Portugal, ils sont basanés. On
sait que depuis des temps fort reculés , ils

se sont répandus sur un grand nombre do
points de l'Asie orientale , en Ciiine , en
Tartarie et dans le nord de Tlnde. Il y en a
L-'auçoup dans les villes de la province de
Cocliin et dans l'intérieur du Malabar. Des
communications mutuelles se conservent
entre ces diverses colonies orienùi'es qui
paraissent appartenir aune mêine souche ,

tMre le produit d'une même nJgration ; à
quelle époijue, cependant, cette migration
a-t-elle eu lieu? C'est ce qu'on ignore com-
plètement.

Les Juifs établis dans la province de Cochin
paraissent yavoir Oxé depuis très-longtemps
leur résidence. Aujourd'hui ils sont noirs
et si complètement semblables , pour le

teint, aux indigènes, que le docteurClaudius
IJuchanan dit qu'il ne pouvait pas toujours
les distinguer des InJous (800). Il donne h

entendre que la couleur noire des Juifs qui
se rencontre dans les différentes parties de
l'Inde

, pourrait dépendre d'un mélange par
mariage avec les Indous; mais il n'y'a au-
cune preuve que cette supposition soit fon-
dée , et au contraire , il est probable que la

conservation des Juifs dans ces contrées
comme peu|)le distinct n'est due , là comme
ailleurs, qu'à leur constant éloignement de
tout mélange avec les indigènes. Les Jésui-
tes qui ont été en Chine disent positivement
que les Juifs du Honan, qui se sont établis
(lans cette contrée depuis bien des siècles,

forment toujours une société à part , et ne
se marient (ju'entre eux (801). Il y a lieu de
ci'oire (jue les anciens habitants juifs de la

]trovince de Cochin faisaient partie de la

luèmo migration que ceux de la Chine , et

il n'est pas proljable qu'ils aient différé de
leurs frères sous le rapport des relations
avec les indigènes.

Caractères phijsiques des Arabes. Les Ara-
bes sont en partie pasteurs, ou, comme on
<lit dans leur langue, Ebn-el-Arab, et Bedauwi
(d'où les Européens ont fait le mot Bédouin),
eu partie cultivateurs ou feinhin, en par-
tie kudihi, c'est-à-dire habitants des villes.

Les Arabes agriculteurs sont plus grands et^
jilus robustes. Les Bédouins sont minces el

(800) Il y a à Matlaclieri, \ille di» Codiiii, uiio co-
lonie; pailiculière de Juifs an ivos dans cii pavs à iiiu!

«.•jiofiuc imstéricure, «t iiiio l'on noinino Juifs de Je-

grèies. M. Fraser nous assure que chez les

vrais Arabes les formes n'ont rien d'athlé-

tique, mais indiquent de l'énergie et de l'ae-

tiviié. « Les hommes des classes supérieu-
res (jue nous avons eu l'occasion d'observer,
tels que les sheiks et leurs famillles, avaient
tous le môme caractère de ligure. Le visage
était généralement long et mince, le front
pou élevé avec une protubérance arrondie
vers le sommet, le nez acjuilin, la bouche et

le menton fuyants, ce qui donne au profil

un contour arrondi plutôt que droit , les

yeux enfoncés , noirs et brillants. Leurs
membres, grêles et peu musculeux, étaient
petits, surtout les mains qui oifraicnt chez
quelques-uns une délicatesse presque i'é-

miniiie. La barbe était généralement d'un
noir foncé, ou on lui donnait artificiellement

cette couleur lorsqu'elle n'était pas naturelle ;

quelques-uns cepomlant conservaient leur
barbe grise, el nous reniarquAmes un vieil-

lard dont la barbe blanche de lait avait été

teinte en jaune, ce qui, joint à des yeux
bleus, produisait un effet très-singulier. »

M. de Pages a dépeint les Arabes du désert
entre Bassora el Damas. « Ils sont, nous dit-

il, très-légers à la course, de moyenne taille,

nerveux, maigres, et d'un brun noir; les

véritables Bédouins portent leur cheveux et

leur ba.'be, et généralement tous les Arabes
portent la barbe qu'ils ont très-fournie; leur
figure est allongée; leurs traits sont grands
et réguliers; leurs yeux sont grands, secs,

noirs et d'une vivacité sombre. Cette physio-
nomie et l'idée qu'on se fait d'eux leur don-
nent l'air un peu farouche au premier abord;
mais on leur trouve bientôt de la noblesse
et l'air mâle. J'ai remarqué que les Arabes
du milieu du désert avaient les cheveux
presque crépus et à peu près de môme na-
ture que ceux des nègres. »

La peau, chez les Arabes de la côte du Ye-
men, est généralement d'un jaune tirant sur
le brun, couleur qui évidemment est natu-
relle à la race, et ne vient pas d'un mélange
avec les Africains. Niébuhr nous dit : « que
les femmes arabes des contrées Lasses et

exposées aux chaleurs ont naturelleiBent

le peau d'un jaune foncé, mais que dans les

montagnes on trouve de jolis visages, mémo
parmi les paysannes. »

Les crânes de la race arabe offrent, selon
le baron Larrey, le type le plus pariait de la

tôte humaine.
Ce savant remarque '< que les crânes des

Arabes ont une forme à peu près sphérique,

et que la voûte de cette boîte osseuse pré-

sente chez eux une grande élévation.

« La perfectibilité que nous avons recon-

nue dans tous les organes de la vie intérieure,

et dans ceux de la vie de relation cliez les

Arabes, ajoute M. Larrey, annonce une intel-

ligence innée proportionnée à cette perfec-

tibilité physique et sans doute supérieure,

toutes choses égales d'ailleurs, à celle par

nisalem ou Juifs blancs.

(S04) UciiALDE, licciiiil (le voijngcs d'Aillé, vul. IV,

p. ±11.
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tixemple, des j)eu)iles du nor 1 de la terre.

« En Égvple, nous avons remaiNjué que
*js jeunes îndividus arabes de l'un et de l'au-

tre sexe imitaient avec une facilité surpre-

nante tous les travaux de nos artistes ou de

nos ouvriers. Ils apprenaient également les

langues avec une ra[iidité remarquable.
« Indépendamment de cetie élévation de

la voûte du crAne et de sa forme presque
sphérique, la sui-face des mâchoires a une
grande étendue et se trouve dans une ligne

droite ou per|)endiculaire ; les orbites, [îius

évasés qu'on ne l'observe en général sur les

crânes des Européens , sont un peu moins
inclinés en arriére : les arcades alvéolaires

sont peu prononcées et garnies <le dents très-

blanches et régulières ; les dents canines

surtout sont ]ieu saillantes, ce qui conlirme

l'assertion émise par les voyageurs qui ont

été à même d'observer le régime des Arabes,

portant que ce peuple mange peu et rare-

ment de la viande. Nous nous sommes éy;a-

est.furtement prononcé, et se uossine sensi-
blement sous la peau : ses fibres sont d'un
rouge foncé, fermes et très-élastiques, ce
qui explique la force et l'agilité de ce peu-
ple.

« On est loin de trouver cette perfectibilité

physique chez les nations mélangées d'une
partie de l'Asie, de l'Américfue , et surtout
cliez celles des parties sei)tentrionales de
l'Europe. D'ai)rès cela, je me persuade que
le berceau du genre humain se trouve dans
le pays que nous avons désigné (I • i)ays com-
pris entre la mer Rouge et le golfe l'ersique,

la Méditerranée et l'Océan indien).
« Ces idées générales, dit en terminant le

savant méfiecin, sont le résultat de mes re-

cherches et des observations comparatives
que j'ai été dans le cas de faire cliez ]i!u-

sieurs nations des quatre i>ailies du monde. »

Si, comme le pense 51. Laney, l'organisa-

tion des nations sémitiques est réellcm nt
supérieure à celle des autres races humaines,
h quelles causes doit-on al;ribucr celte dif-

férence? Le climat de la Palestine et de l'A-

lenient convaincus que les os de la tète des

individus de cette nation sont plus minces
que chez les autres peuides, en leur su})})0- rabie seraiî-ii jilus favorable au dévdopj e-

sant les mêmes dimensions; ils m'ont aussi jnent de l'organisation que celui de tout au-
jiaru plus denses, ce qui est indiqué i)ar la trepnys? Ou faut-il croire cpie la supériorité

plus grande transparence que nous j)réseme

cette boîte osseuse (802). »

Le baron Larrey a observé que cette su-

périorité d'organisation des Arabes ne se

juanifeste pas seulement dans la conforma-
mation de la tête osseuse, mais qu'on l'ob-

serve également dans les autres [)ar;ies du
squelette. Ces observations sont iin|;ortantes,

et ne peuvent manquer de nous intéresser,

puisqu'elles se rattachent à l'histoire d'une
race qui, en y comprenant toutes les bran-
dies, et notamment les Hélireux et les Phé-
niciens, peut être considérée comme la pre-
mière et la plus grande de toute la famille

humain».
« Nous avons observé encore, dit plus loin

le même auteur :

« 1° Que les circonvolutions du cerveau
dont la masse est proportionnée à la capacité

ducrâne,sontplus multipliées, les sillons qui
les séparent plus profonds, et les substances
qui forment cet organe plus denses ou plus
fermes que chez les autres races.

a 2° Le système nerveux, qui part de la

moelle allongée et de la moelle épinière,

nous a paru être composé de nerfs plus tlen-

ses que chez les peuples européens en gé-
néral.

« 3° Le cœur et le système vasculaire ar-
tériel présentent une régularité ei un déve-
loppement parfaits

« 4° Les sens des Araî)es sont exquis et

d'une perfectibilité remarquable; la vue
chez eux s'étend fort loin ; ils entendent à
de très-grand.es distances et ils perçoivent
les odeurs les plus subtiles ; cette perfection
se fait remarquer aussi dans tous les organes
de la vie intérieure.

« Le système musculaire ou locomoteur

des facultés a.imise pour les habiiants de
celte contrée tient à ce qu'elles ont été chez
eux plus anciennement cultivées que chez
les habitants des pays septentrionaux ?

La couleur des Arabes varie selon les dif-

férents cantons qu'ils iiabitent. Voliiey dit

qu'il y a des Bédouins qui sont noirs. Nié-
bulir et de Pages nous assurent ipie la cou-
leur des classes inférieures est géiiéi-alement
d'un lirun foncé ou jaunâtre. Selon Burc';-
hardt, dans la portion de la vallée du Nil
qui borde la Nubie, les Arabes sont noirs.
Ce voyageur a soin de distinguer les Arabes
des nègres et des Nubiens, lians cette môme
vallée du Nil, au-dessus de Dongola , on
trouve les Arabes shegya, dont un voyageur
anglais très-distingué nous a donné une ex-
cellente descri]ition. « La couleur des Ara-
bes shegya, dit M. Waildiiiglon, est en géné-
ral d'un noir de jais, d'un noir pur, brillant,

et qui, à mes yeux alors certainement peu
prévenus en faveur de cette teinte, parut la

j)lus belle couleur qui pût être choisie pour
une créature huinaine. Ces hommes se dis-

tinguent complétcinent des nègres, [ar l'é-

clat de leur couleur, i>af la nature de leurs

cheveux, parla régularité de leurs traits, par
l'expression suave de leurs yeux humides et

par ta douceur de leur |)cau qui, à cet égard,
ne le cède en rien à celle des Européens. »

D'après Burckhardt et lUijJjiell, il paraîtrait

(lue les Arahes du Nil no contractent point
cle mariages avec les indigènes. C'est don;
au climat seulement que l'on doit attribuer
la noirceur de leur peau.
Dans les ])ays silués plus au nord, et jur-

tout dans les régions plus élevées, le teint ues
Arabes est aussi blanc que celai des Euro-
fiéens. Bruce dit : <( Les femmes arabes, bien

(802) Compti's-rendus hcbdomaduircs des séanc

siiivanli's.

'S de rAcaaémie des sckiicex , tome VI, pr'go 777 ol
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loin d'êlre noires, sont quelquefois oxlrôme-

iiient blanciics. » Dans un autre passade où

il décrit les montagnes de Rudciua, jirès de

Yauil'O, sur la côte de l'Yenion, nionlagnos

très-hautes, très-escarpées, mais arrosées

par (^'abondantes sources, couvertes en cpiel-

ques points d'une belle végétation, et où

certaines espèces de fruits se recueillent en

grande abondance, il dit :« Les habitants

m'assurèrent que dans leur pays l'eau gèle

en hiver, et qu'il se trouve parmi eux des

hommes dont les cheveux sont roux et les

yeux bleus, chose qui no se voit guère que
dansles plus froides montagnes de l'Orient. »

SÉNÉGAMBIE. — On désigne sous le

nom de Sénégambie la partie de rAfri(jue

qu'ils sont marchands habiles et actifs, les

Mandingos sont de laborieux et d'iiabiles

agriculteurs : leurs terres soni très-bien
cultivées et ils ont de bonnes races de bœufs,
de moutons et de chèvres. C'est un peuple
humain et hospitalier.

La couleur des Mandingos est un noir
tirant sur le jaune; sous ce rapport, ils sont
très-distincts des Fou'.a;is, qui ont la peau
d'un rouge jaunAtre. Pour ce qui est des
traits, ils auraient, suivant/ùolbéry, plus de
ressemblance avec les noirs de l'Inde qu'a-
vec ceux de l'Afrique. « Les traits de leur vi-

sage sont réguliers; leur caractère est franc
et généreux, et leurs mœurs sont très-dou-
ces. Leurs cheveuxsont tout à fait laineux. »

qui renferme les fleuves de la Gambie et du Park dit que, sous le rapport de la beauté,

Sénégal. Ce pays est situé au nord du Kong, >'= '^''"" mW.Mo.wc a,.v ir,\,^f^ )„ „«„r.io i«

qui est une prolongation occidentale de Ta

grande chaîne ciui traverse rie l'est h l'ouest

le continent airicaiu. L'ensemble de cette

haute région présente plutôt l'asjiect d'un

vaste plateau que d'un groupe de montagnes
élevées. La Sénégambie présente du côté de

la mer et du côté des contrées basses qui la

bornent au nord et au sud, ti-ois versants

rapides, formés déliantes terrasses et de ré-

gions montagneuses. Le versant septentrio-

nal renferme de grands cantons très-fertiles

qui, avec les vallées ])ar.-,ourues par les

grands fleuves qui se dirigent vers l'Océan,

ciinyjtuent la patrie des Mandingos, race

qu'il faut COûii>ler parmi les plus nombreu-
ses, les plus puissantes el le? plus intelli-

gentes des races africaines. Le versant Gcci-

dental, rafraîchi par les brises qui viennent

de l'océan .\tlantiqne, et dont quelques
parties, d'ailleurs, ont, en raison de leur élé-

vation, un climat assez froid, est, selon les

jilus savants géographes nîodernes (803-i), la

terre natale, la première habitation des

Foula'as. Le versant méridional des mon-
tagnes de Kong, avec le plat pays qui s'é-

tend à leur pied et s'avance jusqu'à la côte,

dirigée en ce point de l'ouest à l'est, est la

Guinée, le pays des nègres proprement dit';,

celui où les traits particuliers et les caractè-

res physiipies et moraux des races nègres
sont développés au plus haut degré.

Je décrirai dans cet article les races sé-

négambienncs, savoir : les Mandingos, les

lolofs, les Foulahs et quelques autres na-

ils sont inférieurs aux lolofs, le peuple le

plus beau et en même temps le plus noir
de toute l'Afrique. Les femmes n'ont chez
eux à s'occu])er que des soins du ménage;
elles sont d'un caractère gai, ont de l'aisance

dans leurs manières, et n'ofl'rent que très-

rarement des exemples d'intidélité conju-
gale. «

Il y a lieu do croire que le peuple d'Iallon-

kadou, pays situé au delà de celui des Man-
dingos, est une branche de la même race,

et qu'il eti est de même des autres nations
du haut jiays situé à l'est du cap Vert et de
Sierra Leoiie. Parmi ces dernières se trou-
vent les Sulimaniens, tribus guerrières qui,
selon le major Laing, rappelleraient, par
beaucoup de leurs coutumes, les anciens
Jlomaiiis.

Dans !e^ coutrôps 1;gss-os voisino=; du cap
Ven, est le territoire du Bourb lolof ou de
l'empereur lolof. Les lolofs, que les Euro-
péens connaissent de]niis le x.v' siècle, sont
des hommes d'un caractère doux et sociable,
et qui passent pour être d'une beauté digne
lie remarque. Leur teint d'un noir foncé est

fin et transparent; leurs traits sont sembla-
bles à ceux des Européens, à l'exception des
lèvres qui sont un peu plus épaisses.

2° Des Foulahs. — Les Foulahs sont une
des nations les plus remarquables de r.\fri-

que, et leur origine est pour l'ethnologie

une question du plus haut intérêt. Depuis
très-longtemps les Foulahs sont connus des
Européens qui font la traite sur la côte occi-
dentale de l'Afrique, et les anciens auteurs
qui en parlent les ont toujours conqiris dans
le nombre des nations nègres. De Barros

fions qui habitent les pays voisins
1" Les Mandingos. — Les Mandingos sont

remar(piables, entre toutes les nafions de parle du nays montagneux" qui avoisine la

ï'Afrii]ue, jiar leur industrie elj)ar une éner- source ne Rio-tlrande, comme étant lei]ue, ji(

gie de caractère qui les ]ilace fort au-dessus

des différentes races qui habitent la partie

tro[)icale de ce continent. Ils sont zélés mu-
sulmans et s'abstiennent de liqueurs en-
ivrantes. «Les marchands mandingos, parmi
lesquels on trouve beaucoup de marabouts
ou piètres, sont, dit GolLéry, des hommes
hardis et intelligents. » Ils possèdent une
grande influence dans le non! (h; l'Afriipie,

et ce sont eux (pii font le piiiici|ial coiu-

inerce dans ce pays. Mais en iiiûiue temjjs

royaume de Temala, souverain de Fouli, qui
régnait en Vô'Sï, et faisait la guerre à Mantii-
Mansa, roi des Mandingos. Sur les confias de
laSénégambie.pièsdessourcesduRio-Grande
el sur la iiente ou terrasse qui regarde vers
le soleil coucliant et est rafraîchie par les

courants aériens venant de l'Atlantique, se

trouvent les plaines élevées habitées jiar les

Foulahs. Ti'iibn, leur capitale, qui est, comme
l'ancienne Home, une station militaire, le

ijuartier général d'un peuple conquérant,

(805-i) L- pi-of?ss.iii' K;n! P.
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ronfermc neuf mille habitants. Elle est en-

vironnée en partie par des déserts arides et

rneailleux, et en partie par des pâturages

élevés oui nourrissent de nombreux trou-

jieaux de moulons et de chèvres, et aussi

lies hœufs et des chevaux, animaux, pour

ainsi dire, inconnus dans les régions plus

basses. Les habitants de cette contrée alpes-

tre, quiditrèrent physiquement des hommes
du plat ïiays, sont de laborieux cultivateurs;

mais, tel à été leur isolement du reste des

hommes, que l'usage de la charrue leur est

encore inconnu. Ils forgent le fer, fondent

et façonnent l'argent, travaillent avec habi-

leté le cuir et le bois, et fabriquent des étof-

fes. Us ont des habitations propres et com-
modes, et depuis l'introduction de l'isla-

misme qui leur a été apporté par des mara-
bouts venant du pays des Mandingos, ils ont

dans leurs villes des mosquées et des écoles.

Leurs armées ont vaincu celles des nations

voisines, et ont étendu, nous dit-on, la puis-

sance de ïimbu sur un territoire qui a qua-
rante milles géographiques du sud au nord,

et soixante-dix-iiuit de l'est à l'ouest. Le
souverain ou l'almamy des Foulahs séjourne

à Timbu. Son pays, le Fouta-Diallo, ren-

ferme d'autres villes considérables, telles

que Temby et Laby; cette dernière est le

chef-lieu de la province de Cacondi, pays

bien cultivé, qui produit en abondance du
riz, des oranges et du maïs.

Le Fouta-biallo, ou Fouta-Jallo, n'est ce-

pendant qu'une partie du territoire qu'occu-

})ent maintenant les Foulahs en Afrique. La
nation est en cfTet divisée en un grand nom-
bre de tribus répandues dans tout le pays
qui séjiare le Sénégal de la Gambie , et dans
des contrées situées plus loin vers le sud
D'après ce que dit M. Golbéry, ils forment,
dans tous les pays compris entre le ^' de-
gré de latitude nord et les frontières du Sé-

négal, la portion la plus nombreuse de la

population Un des principaux états Fou-
lahs et celui oii ils ont été d'abord connus
des Euro] éens, est le royaume du Siratik

ou sultan Foulah, royaume qui comprend
une portion notable du pays traversé par la

rivière du Sénégal , et qui s'étend dejiuis

les limites de la province de Galam jusqu'au
fort Podhor et au lac Cayor. C'est là que
les Foulis ou Pholeys furent visités par
.lobson. Le Maire et le sieur de Briie, dans
le courant du xvir siècle, époque où la cour
(lu Siratik déployait une magnificence bar-
bare, il est vrai, mais qui avait quelque
chose d'assez frappant , même jiour les

yeux des Européens. Les Foulahs occu-
pent encore le pays fertile du Bondou près
des sources du Nerico, bien que ce pays
soit aujourd'hui sous la domination des
Mandingos, gui en ont fait la conquête; ils

occupent enfui une grande partie de la pro-
vince de Brouka, à l'est du Ifambouk, et de
celle de Wasselah, sur le cours supérieur
du Niger. Dans la partie orientale île la Sé-
négambie, près des sources du Sénégal, il

y a un district montagneux qui porte le nom
de Fouladou ou désert des Foulahs. Ce dis-
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trict est aujourd'hui habi;é par des sauva-

ges étrangers à toute esjière de civilisation;

mais le noui qu'il porte semble indiquer
qu'il est considéré par les nations du voi-

sinage comme le berceau de la race foulah,

conune sa demeure primitive.

Les Foulahs de la Séné^ambie et les Fela-

thas de l'Afrique centrale appartiennent à

une môme race ; c'est une vérité tlont la dé-

couverte est due au [irofesseur A'ater. Il

n'est jilus permis aujourd'hui de douter que
ces peuples soient deux rameaux sortis

d'une même souche; ils ont les mêmes
caractères physiques et parlent la même
langue.

L'histoire des Fclatahs est très-remarqua-
ble, et nous rappelle à certains égards, par
l'accroissement rapide qu'a pris la puis-

sance de ce peuple dans une partie considé-

rafjle de l'Afrique, l'iiistoire des Arabes au
temps de Mahomet. Il résulte des rensei-

gnements recueillis sur les lieux par l'il-

lustre et malheureux capitaine Clapperton,

que les Felatahs sortirent dans l'origine, à
l'état de tribus errantes, du pays de Melli,

c'est-à-dire de cette iiorlion de pays qui con:-

prend les Etats foulahs de la Sénégambie,
le Fouta-Torro, le Fouta-Bondou ou Boi>
dan, et le Fouta-Diallo. Ces Felatahs noma-
des, comme les hordes de Foulahs voisi-

nes du jiays des lolofs, vivaient dans les

forêts, ainsi que nous l'avons déjà dit, prin-

cipalement occupés du soin de leurs trou-

peaux ; ils se répan'lirent peu à peu par hor-

des détachées sur une grande partie du Sou-
dan, et comme ils étaient pour les nations

de ce pays un objet de dédain, leur accrois-

sement n'était point remarqué. Plusieurs de
leurs hordes étaient restées païennes, mais
celles qui avaient embrassé l'islamisme de-

vinrent très-zélées pour leur nouvelle reli-

gion, et envoyèrent à la Mecque de nom-
breux jjèlerins. Les voyageurs semultij)liant

parmi elles, beaucoup de Felatahs eurent

occasion de visiter les villes des Etats barba-

resques. Dans ces nouveaux rapjwrts avec

des peuples plus civilisés, leur intelligence

se développa ; mais leur puissance n'avait

pas pris d'extension apparente, parce qu'ils

n'étaient pas encore formés en corps de na-

tion. Cette réunion eut lieu à la suite d'une

révolution qui s'opéra subitement dans leurs

habitudes et dans leur caractère, révolution

comiarable, à bien des égards, à celle qui

se fit chez les Arabes è la première explo-

sion de l'enthousiasme mahométan. L'au-

teur de cette révolution fut un cheik fêla-

tah ap;ielé Othman, mais plus connu sous
le nom de Danfodio. Cet homme, qui avait

acquis toutes les connaissances que pou-
vaient communiquer les Arabes de l'Afri-

que, réussit à ])ersuader à ses compatriotes
qu'il était un prophète. Ayant ainsi fondé
les bases de sa puissance, il sortit des bois

d'Ader ou de Tadela, etliAtit une ville dans
la province de Guber, où les Felatahs se

rassemblèrent autour de lui. Repoussé par
le peuple de Guber, il fut contraint de reve-

nir avec ses sectateurs tians la province d'A-
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der où il bâtit une ville qu'il nomma Soc-
catou. Cependant ce premier échec n'avait

en rien diminué son influence, et de tous
côtés les peuples de sa race accouraient au-
tour de lui. Il leur donna des chefs et leur
commanda d'aller conquérir le monde, au
nom de Dieu et de son prophète qui avaient

donné aux Felalahs timt le pays et toutes

les richesses des inlidéles. Chaque chef
avait une bannière blanche; les soldats eux-
mêmes reçurent l'ordre de porter des vête-

ments blancs, emblèmes de leur pureté, et

leur cri de guerre était Allah-Akhar. Leur
confiance dans la puissance surnaturelle de
leur cnef les animait d'un couraj;e invinci-

ble. Ils conquirent sans combat îe pays de
Kano, saccadèrent le pays de Gujjer et tuè-

rent le sultan ; ils soumirent ensuite entiè-

rement les provinces d'Haûïa., de Gubbe,
d'Youri, et une ]iariie de celle de NitTé; ils

se jetèrent à l'est sur le Bornou, à l'ouest

sur le Yariba, et ils en conquirent une par-

lie ; une fois môme ils pénétrèrent jusque
dans la ville capitale, Èyeo ou Ralunga.
Danfodio était devenu un objet de terreur
pour toutes les nations nègres de l'inlé-

rieur. Quelques années avant sa mort, il de-
vint fou par exaltation religieuse, mais jus-

qu'à cette époque son gouvernement était

bien réglé ; à sa mort, qui arriva dans l'an-

née de l'hégire 1232 (1816), Gubcr, Zamfra,
une partie du Kashna et du Zegzeg secouè-
rent le j'iug des Felalaiis; mais Icchefde
Soecatou, Mohammet Bello, réussit h faire

rentrer sous sa domination une grande par-

tie du pays.
N'oilA ce que nous savons par Clapperton

relativement à l'agrandissement des Fela-
tahs , et des renseignements à peu près
semblables sur ce sujet ont été recueillis

par JI. Landcr qui , dans son voyage à tra-

vers divers étals nègres, s'est procuré , en
outre, une foule de détails intéressants sur
les con([uètes et la dispersion de ce ]ieuple.

M. Lander dit que les Felatahs ne résidaient
jamais dans les villes, mais qu'ils erraient
par petites hordes avec leurs troupeaux de
gros et de menu bétail. Ils s'introduisirent
insensiblement dans le pays de Haiisa , et

finirent par ilevenir si nombreux dans ce

pays, qu'ils furent capables de former une
jaiissante association pour en faire la con-
quête et pour établir leur empire de Soeca-
tou. La plupart des Felatahs sont musulmans,
mais il y a encore beaucoup de hordes
païennes. Malgré cette différence, Clapncr-
ton et Lander s'accordent à dire qu'ils for-

ment d'ailleurs un seul et même peuple,'
que la langue des uns et des autres est exac-

tement la même, et que, sous le rapport des
traits du visage et de la couleur de la peau',

ils se ressemblent complètement. Lander dit

qu'ils sont dispersés de temps immémorial
sur le territoire de Borghou. Les Felatahs
du Borghou n'ont aucune communication
avec leurs frères de la province de Haiisa ,

qui, dans ce dernier pays , sont la race do-
minante, et ils n'ont coîiscrvé, relativement
à leur origine, aucune tradition; ils n'ont

même aucune idée à cet égard. Ils sont gé-
néralement coruius sous le nom de Fouia-
nies, et, suivant Lander, ils parlent la

même langue et ont les mêmes habitudes
que les Foulahs des environs de Sierra-

Leone.
M. Golbéry , voyageur français distingué,

dépeint les Foulahs comme de beaux liom-
nies, robustes et courageux. « Ils ont de la

fermeté dans l'esprit, delà réserve et de
la prudence ; ils enton lent bien le com-
merce, et leurs mar-jiiands pénètrent jus-
qu'au golfe de Guinée; ce sont de redouta-
bles et dangereux voisins. Los femmes fou-
lahs sont belles et enjouées. La couleur de
leur peau a une teinte noire rougeûlre ; leur
fi.îure est régulière, et leur chevelure est

plus longue et moins laineuse que celle de
la plujiart des nègres ; leur langue diffère

tout h fait aussi de celle des nations qui les

avoisinMit ; elle est plus élégante et plus

sonore. »

Les tribus foulait^ qui, son? ]f, nom t'e

Peuls ou de Poules, peuplent les rives du
Sénégal entre Pollior et Galam , sont noii's

avec une légère nuance de rouge ou de
couleur de cuivre. Les hommes sont géné-
ralement lieaux et bien faits; les femmes
aussi sont belles, mais orgueilleuses et in-

dolentes.

L'intrépide voyageur Richard Lander

,

qui, avant de visiter le pays dès Felatahs,
avait été au Ca;i où il avait eu occasion de
vo'r desCafres, près de Graham's Town, fut

tellement frappé de la ressemblance entre
les uns et les autres qu'il ne douta point
qu'ils n'appartinssent à une même race. 11

représente les Felatahs des environs de Bor-
g'îo comme dilftrant peu des nègres, pour
les traits et la couleur de la peau , mais
ayant des cheveux beaucoup plus longs

qu'ils tressent sur les côtés de la tête, de
manière à en faire des queues qui viennent,
sous le menton, se nouer avec celles du côté

opposé. Cette sorte de coiffure, au reste, ne
leur est pas particulière, et on la retrouve

chez plusieurs des nations de l'Afrique oc-

cidentale qui ont, de même, des cheveux
à la fois laineux et un peu longs. Les obser-
vations de M. Lander ont été confirmées
récemment par celles de feu M. le capitaine

Allen. Ce dernier assure que les Foulahs
qu'il avait coutume de voir près de Quorra,
n'étaient pas d'une couleur beaucoup plus

clairp que les nègres, et suivant lui, il n'y

avait pas entre les uns elles autres autant

de différence à beaucoup près qu'on l'a pré-

tendu : d'ailleurs, il ne pensait pas que la

ressemblance des deux races pût tenir à des

mélanges qui auraient eu lieu entre elles,

chacune ne contractant guère d'alliance hors

du sein de sa jiropre tribu. Jusqu'à présent

les voyageurs ne nous ont fait connaître que
quelques-unes des nations de cette race, et

nous ne ]iouvons douter que quand nous

les connaîtrons toutes , nous ne trouvions

entre elles de grandes différences; mais la

nature réelle et la cause de cette diversité

sont encore à découvrir.
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Dans un mémoirR publié récemment sur
riiistoire de la race fouloli, l'auteur, tioiurno

)iabile, et qui s'est livré sur ce sujet à de
grandes reclierclies, soutient l'opinion sin-

gulière que les Foulahs, l)ienquecomptésjus-
qu'à présent dans le nombre des nations alri-

caines , sont un rameau détaché du tronc,

polynésien. La i)reuve qu'il a[)porte à rai)pui

de cette opinion est tirée de l'analogie de
son qu'il a remarquée entre un certain

nombre de mots appartenant, d'une part, à

la langue des Foulahs, et, de l'autre, aux
langues polynésiennes. La question mérite
bien d'être approfondie , et l'hypothèse de
M. d'Eichtal (80o), ne doit pas être rejetée

sans un sérieux examen, tout improbable
qu'elle puisse [laraître, quand on se rappelle
depuis combien de temps les Foulahs sont
connus en Afrique, et qu'on songe à toutes

les dill'érences qui exisient entre eux et les

Polynésiens, tant sous le rajiport des carac-
tères physiques que sous celui des mœurs.
Si nous avions à notre disposition les moyens
nécessaires pour acijuérir une connaissance
complète de la langue fouJah, la question
serait bientôt résolue ; en attendant que nous
soyons en possession tie ces données, nous
ferons remarquer que les ressemblances si-

gnalées entre ces deux langues par l'ingé-

nieux auteur que nous venons de nommer,
sont si éloignées et portent sur un si petit

nombre de mots , i(u'il paraît très-douteux

qu'on puisse en tirer aucune conclusion. Il

ne serait pas difficile, en efl'et, de trouver

dans des langues qui sont pourtant recon-
nues comme n'ayant entre elles aucune
relation, un nombre beaucoup plus grand
de mots communs. Ceux qui se ressemblent
dans la langue foulah et les langues poly-
nésiennes sont, je le répète, très-peu nom-
breux, et, de plus, ces mots sont tirés d'un
grand nombre de dialectes qui, bien que se

rattachant par l'origine h une môme famille,

ont pourtant des vocalnilaires très-différents.

Si l'on établissait une comparaison entre
l'ensemble des langues européennes et un
idiome quelconque de l'Afrique ou de l'Amé-
rique , on découvrirait des rapports plus

nombreux et plus fra|)pants que ceux dont
nous venons de parler; or, cette méthode,
ijui évidemment ne pourrait conduire qu'à
des résultats tout à fait illusoires, n'est pas
très-différente de celle que M. d'Eichtal a
adoptée (80()).

Avec toute la déférence due à l'opinion
d'un écrivain aussiingénieux, aussi capable
que M. d'Eichtal, je persiste t(jujours à pen-

(803) Histoire et origine des Foulahs ou Fellann.

(Mémoires de ta Société ethnologique ; Paris, 1812,
t. 1", W part., in-8% p. 1 à 294.)

(80t)) Les cxi'mples siiUants, non d'atriniti', mais
de coïncidence entre certains mots particuliers, ont

été cités par le professeur Vater, relativement à la

langue celtique d'Irlande et à ridiome des Alfjoncpiius

du nord de î'.\mérique.

niSn. ALGONQTMTI

Ile Inis I lis.

CAté iiu Vont i.ai r..i.

tïu Liscp Is'a.

DlCTIONN. D'A\TUtlOP<)l,nr,IE. .

ser que les Foula!is sont une racc^ africaine

pure, que leur langue a une forme de mots
et un genre d'euphonie qui la rapproche des
dialect(vs des races sénégambiennes, et qu'on
Unira par reconnaître qu'il n'exisie point
entre eux et les nations noires du Soudan
une ligne de démarcation aussi prononcée
(pi'on l'avait d'abord sujiposé.

SENS. Voi/. Naturr.
SliNSIBILITÉ. — La sensibilité est une

propriété fondamentale des êtres vivants, en
vertu de laquelle ils reconnaissent leur exis-

tence et celle des corps extérieurs, par l'im-

pression que ces derniers font sur eux. Elle

est la conilition organique du plaisir et île

la douleur : car les lois générales qui résul-

tent de la coordination de la matière dans le

système vivant sont telles, que le plaisir est

lié aux impressions conformes au maintien
do ce système, comme la douleur aux im-
pressions capables de le détruire. On a dit

et répété souvent que la sensualité étant

plus développée chez l'homme que chez les

autres animaux, lui donne nécessairement
une grande faiblesse; mais, comme l'observe

un grand physiologiste, Grimaud, c'est ce
qui assure à l'homme sa prééminence. C'est

elle, en effet, qui devient le fondement de la

société, parce que cette débilité répond, dans
l'on-lre moral, à ce sentiment indestructible
qui lie l'homme d'une manière nécessaire et

indissoluble à tous les individus de son es-
pèce qui souffrent et qui ont besoin de ses

secours. C'est tout le secret de la fameuse
exclamation de Pascal : « Je suis grand, par '-e

que je suis mi.«éral)lel »

La sensibilité, qui diffère de caractère et

se spéciali se dans les divers organes, à la

peau, apprécie les impressions tactiles, les

changements de température ; à l'œil, la lu-
mière, etc., se divise en sensibilité nutri-
tive et en sensibilité percevante ou psycho-
logique. Tous les mouvements viscéraux les

plus intimes pour les fonctions d'accroisse-

ment , de nutrition et de reproduction,
s'exercent par l'entremise de cette première
forme de sensibilité. On l'a désignée tantôt

sous le nom d'excitabilité, tantôt sous celui

de sensibilité organique; et les physiolo-
gistes n'ont voulu reconnaître autre chose
en elle que la propriété des corps vivants
d'être affectés par les puissances excitantes

et de réagir. L'observation démontre que
cette faculté vitale, dans ses modes de mani-
festations les plus relevées, coaune rimpre.s-

sionnabilité morale et la r action qui en est

la conséquence, est indépendante de la force
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et (ie l'énergie e de la plasticité. C'est le

contraire chez tous les animaux; leur im-
pressionnabilité, par conséquent leur éduca-

liilité, est liée à l'exubérance de leur nutri-

tion. Si l'on compare des chiens, des chevaux
bien nourris à d'autres qu'on laisse manquer
de nourriture et de soins, on s'aperçoit que
les premiers sont vifs, attentifs et prêts à

ohéir au moindre signal, tandis que les au-

tres restent indill'érents atout, sont insen-

sibles au fouet et à l'éperon. Chez l'homme,-

au contraire, la trop ji;rande activité de for-

ces nutritives amène la paresse et l'insou-

ciance, ainsi qu'on le remarque chez les

personnes surchar^^ées d'embonpoint.
Ce fait Hon-seulei!;ent parle en faveur de

la supériorité d'organisation de l'homme,
mais il établit mieux encore rindéi)endance
relative de son principe moral, des lois qui
régissent la matière animée.
La sensibilité morale ou psychologique,

comme nous l'avons déjà vu, est celle qui

nous donne la conscience de nos impres-
sions; origine ainsi de phénomènes d'un or-

dre supérieur, depuis les grandes concep-
tions de l'intelligence jus(p!'à cette faculté

tl'être ému par les maux d'autrui, et qui est

la compassion ou la pitié. Le vulgaire, en
nommant cette dernière sensibililé, a reconnu
instinctivement les rapi>orts oui existent en-
tre ce mouvement moral et la force sensi-

tive physiologique. En etîet, leurs relations

sont très-grandes : on verra plus loin que
la perversion de la sensibilité générale en-

traîne souvent celle de cette émotion mo-
rale qui caractérise au plus haut degré l'hu-

manité. Ce fait, qui peut-être est un des
jilus surprenants delà physiologie humaine,
est en même temps un des plus propres fi

faire ressortir tout l'avantage que l'homme
doit retirer, pour sa vie morale, de la pros-

cription des excès. Puis ensuite, cot antago-
nisme entre ces deux ordres de sensibilité

ne ressort-il point de l'influence du système
nerveux qui exerce son empire suprême,
mais occulte, sur tous les actes de la vie?

Toutes les impressions de conscience, ou
purement vitales, en quelque point qu'elles

aient lieu, retentissent et s'avivent dans son
sein; d'où il devient en un sens, centre de
tous les mouvements volontaires ou môme
involontaires. De même que dans la vie

j)laslique il unit tous les organes, les met
en repos, enchaîne et coordonne tous les

mouvements, ainsi il est le lien i)hysique des

deux vies, la vie organique, la vie morale et

sociale. Son excellence chez l'homme lui a

départi une source de force et d'irritaiiililé

qui le rend capable de manifester la jiius

grande puissance, soit en bien, soit en mal.

Ce qu'Helvétius a dit de la puissance en gé-

néral : « L'abus en est aussi inséparalde que
l'ellct de la cause, » s'apjjlique également au
grand dévdopijemeut de la force sensitive

dans l'esijôce humaine. Si cette force est

preuves tirées de pareilles ressemblances de mots,
pour que nous puissions admeUre la suppositioi

d'uue origine toniuiuiic relaliveiucnl à de» nations

mal dirigée, elle se dépense en actes malfai-
saiits, depuis ie vice honteux jusqu'au crime,
l'épouvante de la société.

La vérité la plus importante qui découle
des lois même de la sensibililé , c'est qu'é-
tant une propriété vitale que l'homme tient

,

en([uelque sorte, sous l'empire de sa volonté,
qu'il exalte et apaise à son gré , il ne doit
l'exercer qu'avec mesure {)our demeurer
dans un calme heureux. S'il la monte sur un
ton trop soutenu , il s'expose à des orages
qui bouleverseront ses deux vies , sa vie
morale et sa vie physique. Puis, après celte

période d'exaltation, plus ou moins longue,
arrivera celle d'épuisement, dans laquelle il

n'éprouvera plus cette jouissance particu-
lièi'equi constitue le plaisir d'exister. Triste
et languissant , ii tombera dans une inquié-
tude vague , dont le sentiment jiénible se

confond avec l'ennui de l'existence, et arri-

vera sans espoir vers le tombeau ; heureux
encore s'il n'a prévenu par une mort volon-
taire cette douloureuse consomption !

Afin de mieux saisir le mode d'influence

exercé parles plaisirs des sens, soit sur
l'organisation de l'homme, soit sur son moral,
nous devons reconnaître , avant tout , les

modifications diverses éprouvées par la sen-
sibilité lorsqu'elle est soumise à 1 action des
stimulus (807). EUessoiitlellementgénérales
et constantes , (pi'en physiologie elles ont
reçu le nom de lois.

1° La sensibilité augmente , dans chaque
partie, en raison directe des mouvements
qui s'y exercent au détriment des autres orga-
nes. (Bauthez, Science de Ihomme.)

1° Aucune force vitale ne présente plus
d'irrégularité , d'inconstance dans ses mou-
vements. Elle est tour à tour exaltée, tour à
tour déprimée, tour à tour fixe, tour à tour
vacillante.

3° .\ucune n'est plus susceptible d'épuise-
ment, soit par l'excès du plaisir, soit par
l'excès de la douleur. Cette circonstance tien-

drait-elle à ce qu'il se trouve dans les nerfs

un principe subtil, impondérable, dont on ne
peut ilémontrer pas plus que nier l'exis-

tence? Quoi qu'il en soit, il est certain qu'on
a TU des personnes périr tout à coup au
milieu des jouissances île l'organisme véné-
rien, d'autres sous le couteau de l'opérateur,

L'exemjile suivant fera mieux compren-
dre cette dernière loi. Un œil exercé au grand
jour, sans excès, le supporte facilement

,

ainsi que son action, et distingue clairement
les objets : voilà la vigueur. Si la lumière
augmente , il tombe dans la stupeur ou
l'c'iilouissement : enfin , dans la cécité com-
plète, s'il n'est soustrait à l'action désordon-
née de la lumière. Ceci s'applique , de tout

point , au5 autres sens , soit externes, soit

internes.
4" La sensibilité , plus qu'aucune autre

faculté vitale , est susceptible de perversion
à la suite des stimulus exagérés. Les liom-

anisi séparées.

(807) Les plaisirs sensuels doivent être considérés

comme des sdmulus.
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mes de table , après avoir surexcité leurs

organes digestifs par des mets épicés, éprou-
vent très -souvent des boulimies , des sodas,

qui ne sont autre chose que des perversions

du sens digestif.

5° Enfin , l'expérience prouve , et nous
désirons surtout propager cette vérité

,
que

les altérations diverses de la faculté sensitive

entraînent après elles d'immenses et d'irré-

parables désordres dans les actes de la vie

morale.
'< Les plaisirs, dit Bossuet , ont amené

dans le monde des maux inconnus au genre
iiumain ; et les médecins nous enseignent,
d'un commun am^ord, rjue les funestes coia-
jilications de symptômes et de maladies qui
déconcertent lear art, confondent leur expé-
rience, démentent si souvent leurs anciens
aphorismes, ont leurs sources dans les plai-

sirs (808). »L'n pareil langa.^e, si inusité dans
la bouche d'un orateur chrétien, doit frapper
d'autant mieux , que Bossuet adressait ces

mémorables paroles à la cour sensuelle et

dissolue de Versailles , où il avait pu médi-
ter sur les suites énervantes de la volupté.

Les mémoires du temps fournissent des ren-
seignements précieux sur le grand et rapide
essor que prirent , dans le milieu du xviii'

siècle , les maladies convulsives et hystéri-

ques. Et l'on sait que le mesmérisme ne dut
qu'à l'exaltation de la susceptibilité nerveuse,
chez les grands jiersonnages de l'époque, la

vogue si extraordinaire de ses supercheries.

C'étaient presque toujours des femmes vapo-
reuses , des gentilshommes débauchés , qui
venaient tomber en convulsion devant les

baquets du fameux empirique.
11 nous serait facile tl'adjoindre à l'autorité

si grave de Bossuet , le témoignage non
moins imposant de tous les médecins illus-

tres qui ont légué de solides travaux à l'ave-

nir. Nous nous liornerons cependant à un
seul. Il aura d'autant plus de poids, que l'on

saura que c'est Broussais même qui parle.
« Le plaisir, dit-il, dans ses nua!ices modé-
rées , favorise l'exercice des fonctions et

donne de l'énergie. C'est un fait dont tout
le monde convient: mais que dans ses fortes
nuances il soit une cause puissante de ma-
ladies , par les spasmes, les convulsions, les

congestions viscérales; qu'il produise l'ir-

régularité des mouvements et l'épuisement
des forces, ce sont des faits aussi avérés que
les précédents. Nervos frangit quœcunque ro-
luptas (809). »

La pratique de la médecine oblige de re-

connaître cleux ordres d'altérations dans l'or-

ganisme par l'abus des plaisirs. Les unes,
primitives, sont liées à l'habitude de l'ex-
citation nerveuse, comme l'elîet à la cause :

ti'lles sont les maladies du genre nerveux ,

l'hypocondrie, l'hystérie, la manie, etc. Tou-
tes ces maladies, qui se multiplient en rai-

son directe de la civilisation, qui suivent la

débauche comme l'ombre suit le corps, in-

diquent une perversion dans la sensibilité,

(808) Sermon sur t autour des pliii,-irs,.. lomc IV,

page 139.

et, par suite ks for;es motrices. On sait, ef-

fectivement , que les afTections nerveuses
sont le tourment des personnes qui en sont
atteintes par les mouvements irréguliers

et réli'ogrades qu'elles déterminent dans les

viscères. Lesvajioreuxont la sensation d'une
boule qui leur monte du bas-ventre jusqu'à

la gorge; éprouvent des palpitations, des
besoins fré(juents d'uriner, par le spasme
des vaisseaux urinaires.

Le second mode d'altération est plus ef-

frayant par ses suites, car il ôte à 1 homme
son pouvoir de résistancevilale, lorsqu'il de-
vient la proie du mal physique. Ce point, le

plus important de l'hygiène, considérée dans
ses rapiiorts avec la morale, mérite cjuenous
nous y appesantissions.
Au milieu des préjugés sans nombre et

des erreurs populaires qui régnent au sujet

de la médecine, surnagent cependant quel-
ques vérités que la science ne fait que sanc-
tionner. Cette droiture de sens du vulgaire
se remarque toujours dans le cas suivant :

Un homme sain en apparence est frappé , au
milieu de ses occupations, d'une maladie
simple en elle-même ; l'expérience de tous
les temps, de tous les lieux, de tous les hom-
mes, allirme que cette maladie, dans les cir-

constances ordinaires, doit suivre des pé-
riodes fixes, régulières, et se terminer par
le retour à la sanlé. Dans le cas dont nous
parlons, il n'en est rien : le sujet atteint
est emporté en peu de jours. Les personnes
étrangères à l'art de guérir , mais qui con-
naissaient les excès de longue date auxquels
le malade s'était antérieurement livré , ont
soutenu que chez cet homme use, la mala-
die, quoique légère, devait revêtir un haut
caractère de gravité. Elles ont raisonné jiar-

faitement juste , puisqu'eRes ont reconnu
une organisation modifiée, qui a elle-même
imprimé un caractère funeste à une maladie
bénigne.

Ainsi, voilà un fait exprimé d'abord par
une croyance naïve, qui s est toujours main-
tenue malgré les vicissitudes et les fortunes
diverses des systèmes médicaux. La physio-
logie nous dira-t-elle pourquoi ce bouton ,

cet érysipèle, cette légère éruption, ont en-
traîné en peu d'heures ce malade, auquel
tout promettait de longs jours? Elle le peut.
La Providence, qui a envoyé à l'homme

les maladies, a en même temps réparti à son
organisation des ressources pour les conju-
rer. Ce n'est point la belle et harmonique
disposition des organes , les merveilles de
leur texture et de leur configuration que
nous devons admirer le plus, ce sont sur-
tout ces mouvements intimes, ces ressour-
ces immenses que déploie le ])rincipede vie.
En même temps que nous dépensons à cha-
que heure, à chaque minuit;, à chaque se-
conde, dans les actes journaliers de notre
vie, une somme telle de mouvements vitaux
que les auteurs appellent forces agissantes,
il reste dans notre organisme une somme de

(son) Broissus, F.ramni dr.-. d<jC'.".V^s ^'.cdÀOihs,
i. III, p. 307, an. sur Gciwirini.
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forces, de puissance destinée à faire face aux
dépenses des premières , ce sont les forces

radicales. Dans l'état de maladie, si ces der-

nières forces déploient une énergie sufii-

santo, la réaction salutaire a lieu; dans le

cas contraire, c'est-à-dire si elles sont dé-

truites, il ne reste plus au uiéleciii qu'il se

voiler la face, son malade est destiné à pé-

rir. Or, l'abus des choses naturelles, comme
les plaisirs de la table, l'amour, etc., en at-

taquant le fondement de toutes les fonctions,

épuisent les forces radicales, et ôlent toutes

chances de salut aux hommes de plaisir.

Comme ils ont fait abus plus particulière-

ment des forces sensitives, lien des sympa-
thies et des synergies nécessaires pour la so-

lution des maladies, pour déterminer les

crises, ils sont privés de ce bénélice de la

nature dans leurs maladies intercurrentes.

Ces dernières revêtent alors ce caractère de
vmlignilé et d'atarie qui es' l'etTroi de tous.

Les anciens médecins grecs, Hippocrate, en-

tre autres, étaient tellement fra[)pés de la

marche terrible, insolite de ces maladies,
C[u'ilsy admettaient un divinuinquidiTo .ûov).

Ils voulaient expliquer par une cause incon-

nue des effets qu'ils ne pouvaient rapporter

à des causes sensibles, et que ne pouvaient
surmonter les forces des corps vivants. C'est

une chose assez frappante que les effets

promplcmenl mortels des maladies malignes

aient toujours produits de l'étonnement.

Ce qui précède explique le sens profond
de ces paroles du livre de Vlmiuition :

« L'homme devrait tendre, de jour en jour,

à devenir plus fort (810). » L'hygiènedcs mé-
decins, composée seulement de préceptes

préventifs, ne dit pas autre chose. L'honuue
a toujours besoin de forces, mais plus parti-

culièrement dans la maladie (811), où il faut

une remarquable énergie d'efforts répara-

teurs pour restituer son organisme à l'unité.

Ainsi, à chaque pas que l'on fait dans l'é-

tude de l'existence de l'homme, on reconnaît

de plus en i>lus que l'âme doit commander
au corps et régler ses apptîtits; que la vo-

lonté, disposant en souveraine des organes,

peut exercer une intluence fâcheuse sur la

santé. C'est une belle prérogative qui nous
distingue des autres animaux, dont l'intidii-

gence est asservie à des besoins, dont l'orga-

nisation détermine la volonté; mais en même
temps c'est une prérogative qui peut nous
coûter bien cher, si nous méconnaissons les

lois de notre nature, si nous entrons dans un
ordre subversif, eu donnant la préén)inence

au physique sur le moral. Si nous usons de

notre liberté dans le mal, nous y faisons

bientôt des progrès; car notre perfectibilité

nous impose la nécessité d'avancer. Par ce

(810) Et hoc iUticret esxe neqotium nostrum
Qnotidie seipso fortiorem fieri. (Lib. i, cap. 3.)

(811) Ll' corps humain ne vit que par son unité.

La malailie n'est qu'un commencement de division

entre les difToreiites parties du corps. Le mot lalin

morbus vient de deux mots grecs : fiopo;, division, cl

piv., force ; moibus, division des forces.

(81^2) Ajoutons encore que les excès scjisuels sont

une cause puissante de l'aliénation mentale. Le duc-

moyen encore, la Providence, qui tire parti
du mal physique ])Our notre amendement
moral, nous avertit-elle que, dès cette terre,

un châtiment fatal est imposé à celui qui s'é-

carte de la ligne de ses devoirs.
Si la créature humaine était née pour être

seule, si tout, dans son organisation , ainsi

que dans les circonstances où elle se trouve
placée, concourait à ne lui assigner d'autre
i)ut que celui de vivre isolément, on ne
pourrait, à la rigueur, lui faire un crime de
ses penchants à la sensualité. Plongée tout
entière dans le présent, elle devrait, pous-
sée par les instincts d'un étroit égoïsmc, épa-
nouir, à sa plus grande satisfaction, toutes
ses surfaces sentantes aux impressions de la

volonté. Si, avant le temps, elle était consu-
mée par le plaisir , on pourrait , tout au
plus, laccuser d'avoir dépensé d'une ma-
nière trop prodigue les forces de son orga-
nisme. Tout serait dit après cela: elle a voulu
vivre peu, mais délicieusement. Mais, comme
il n'en est point ainsi, puisque l'homme est

un être raisonnable et social, il fallait pour
honorer la raison, comme dit Bossuot, mettre
des bornes aux plaisirs des sens, et ne livrer

pas au corps l'homme tout entier, à la honte
de l'esprit. La brute est nécessairement sen-
suelle, l'homme a des motifs intérieurs et

extérieurs pour ne pas l'être.

La vérité expérimentale la plus terrible,

celle à laquelle cependant les hommes de
plaisir réfléchissent le moins, est celle-ci;

nous la reproiluisons telle qu'elle a été for-

mulée par l'immortel écrivain que nous ve-
nons de citer : « La volupté affaiblit le cœur
de l'homme et énerve le principe de droi-
ture (Si-2). » Nous avons admis des rapports
entre la sensibilité physiologique et le sen-
timent de pitié. Quel est le lien mystérieux
qui unit ces deux mouvements, l'un organi-
que, l'antre moral? Nous l'ignorons; mais
les faits sont trop nombreux pour révoquer
en doute son existence. Oui, ce qu'il y a de
grand, de noble, de généreux, dans la nature
morale est étouffé par la volupté. L'homme
de plaisir est d'abord égoïste; plus tard il

deviendra cruel , parce qu'il tend à se déta-
cher davantage de ses semblables. Ce n'est

pas dans l'âme de l'homme de débauche, des
femmes mondaines et vaporeuses, que l'on

rencontre ces élans sympathiques à de no-
bles actions et de touchants malheurs. Gil-
bert a flétri en des vers d'une ironie su-
blime toute l'aridité de cœur des femmes
sensuelles du règne de Louis XV :

Si quelque jeune fat, en passant, éventé,

Frappe, en eonrant, son chien, qui jappe épouvanhi

,

La voilà cpii se meurt de tendresse et d'alarmes;
Un papillon mourant lui fait verser des larmes,

teur Parchappc, de Rouen, dans une notice sur I: s

causes de ceUe dernière maladie, a reconnu que l'in-

lluence des excès sensuels sur le développement de la

folie était dans une proportion de 75 sur 385 cas,

ou, en d'autres termes, de 19 sur 100. Ils tiennent,

pour l'ordre de la fréquence, le haut de la colonne
où sont insolites toutes les aiities causes. (Voy.
Hi'ilii-rclies s(»n'.s(i(/H('.s sur li-: cuuses de l'aMnotitn
nicntdic ; Paris, 18ô!>.)
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Il est vrai : mais aussi qu'à la mort condamné,
La.ly siiil (iti s|H( laili' à l'ccharaïul liaiiié,

EU;' ira la iircmièi'e à celle lioiriblo fùle

Maicliaiidci- le plaisir de voir tomber sa lêle !

Il est presque impossible de rencontrer
dans riiistoire un tyran qui ne fût pas vo-

lui)tueux. Plus la sensualité domine, plus
les penchants de riiorauie deviennent cxé-
crahles. Si l'on a le courage d'approfondir,
dans leurs détails, les cruautés inouïes de
quelques-uns des Césars, on décèle dans
leurs actes je ne sais ([uoi de convulsé et

de bizarre, qui atteste un état maladif de
leur sensibilité générale. La multitude
païenne qui, selon saint Paul, marchant dans
la vanité de ses sens, se laissait dominer
par la cliair, ne manifestait pas moins do
yoîït et d'appétit pour lesan;^. Elle était sans

pitié |)Our le sj,latliateur aux plaies saignan-
tes et vives, sans reconnaissance i>our les

hommes rares qui se dévouaient encore pour
elle.

L'horanu^ sensuel, dans la fureur de ses

besoins à satisfaire, pressé par l'aiguillon de
la vohqité, veut tout concentrer vers hii. 11

faut ({u'il ait dos lessources, et il consume,
pour sou propre compte, ces éléments sulis-

lantiels dont les peuples ont besoin pour vi-

vre. Il fallait le monde à Héliogabale pour
engraisser sa sensualité. De nos jours, il

faut de l'or, et à tout prix, même à celui de
la conscience, qu'on livre à l'acheteur,

comme ces jeunes débauchés qui vont dépo-
ser entre les mains crispées de l'usure un
objet précieux auquel se rattachent de tou-

chants souvenirs de famille. Jadis l'Evangile,

acconqilissant ces travaux herculéens dont
parle la Fable, effaça du monde ancien les

souillures dont le polythéisme l'avait cou-
vert. N'est-il i)as nécessaire que son courant
sacré repasse dans notre société pour ba-

layer les impuretés qui la déshonorent?..
Ainsi la volupté est une cause de perver-

sion morale, elle nuit essentiellement à l'in-

telligence, qu'elle paralyse.

L'exercice de cette dernière demande,
avant tout, de la constance et de la régula-

rité, les hommes de plaisir sont incapables

d'efforts soutenus. Ils apportent à l'étude,

toutes les fois qu'ils s'y livrent, cette incons-

tance, cette mobilité, que nous avons vue
inhérentes à leurs mouvements vitaux. L'é-

tude exige qu'on prenne au sérieux son ob-

jet, et les hommes de plaisir contractent la

fâcheuse habitude de ne rien prendre au
sérieux. On les voit rire île tout, du viie

comme de la vertu. Bossuet, dans sa pro-
fondeur accoutumée, a rapporté à la nature
même de la sensualité la cause de cette im-
pression mentale. La concupiscence, c'est-îi-

dire ran)our des plaisirs, est toujours chan-
geante, parce que toute son ardeur languit

et meurt dans la continuité, et que c'est le

changement qui la fait revivre, .\ussi qu'est-

ce autre chose, la vie des sens, ([u'uu mou-
vement alternatif de rapi)élit au dé,;oilt,

lloltant toujours incertaine entre l'ardeur

(81ÔI Le al.. \>. I iO.

qui se ralentit et l'ardeur qui se renou-
velle (813)

•?

Mais avant tout, cette torpeur intellec-

tuelle est produite par la nianifesiation de
cette loi d'antagonisme inhérente aux phé-
nomènes de la force sensitive. Plus on l'é-

puise il'un côté, moins il en reste de l'au-

tre. Saint Konaventure, une des gloires et

des lumières du moyen âge, a reconnu celte

loi d'antagonisme, dont il a donné l'explica-

tion suivante: « Il ne faut point ignorer,
dit-il, que les forces naturelles de l'orga-

nisme sont relâchées lorsque les forces ani-

males sont en exercice. C'est pour cette rai-

son que la force nutritive et génératrice agit

moins dans l'honmie livré au travail et à la

contcui[>laiion. De là découle comme consé-

([ucnce l'impuissance de la sensualité sur

l'homme adonné h l'étude. « Aimez les Ecri-

« tures, disait saint Jérôme, et vous prendrez
« en dégoût les vices de la chair (8U).»
Comme on aime généralement à prendre

en défaut une doctrine trop sévère, surtout

lorsqu'elle attaque la sensualité de nos pen-
cliants, on va déterrer tous les exemides
exceptionnels de vérité (|u'ellc proclame
pour la réiluire en poussière. C'est la con-

duite qu'on tient chaque jour contre cette

philosophie, prétendue morose, qui blâme
l'amour des jikisirs et en signale les dan-
gers. On aime à citer, et j'avoue que notre

époque présente assez de types en ce genre,
des hommes qui réunissent aux facultés les

plus belles, aux aptitudes les plus (.liverses,

l'amour du luxe et de l'intempérance : tel

brille dans la carrière du barreau , tel à la

tribune, tel dans la diplomatie, etc. L'ob-

servation de ces hommes est capable d'é-

branler les esprits superficiels; mais si l'on

scrute leurs vies, on verra que tout y est

loin d'être splendeur et éclat ; elles présen-

tent une face ternie. Si ces hommes d' ex-

ception ont pu associer dans leur existence

deux élém.ents contradictoires, c'est qu'ils

étaient en possession de cette surabondance

de force intellectuelle que la sensudité n'a

pu étouffer; mais ([u'on estime le degré do

perfectionnement auquel ils fussent parve-

nus si la motiératiCHi dans les plaisirs eût

doublé leur activité! Qu'on songe que ces

hommes, pour la plupart , apportent dans

leurs travaux mêmes une sorte d'incons-

tance, d'irrégularité qui leur'ôteune partie

de l'inlluence qu'ils devraient exercer. Le
désordre de leur conduite les prive jjour

toujours de cette considération, véritable

couronne du génie. Pourquoi Mirabeau a-t-

il laissé à côté de sa gloire , qu'un homme
moral ne • eut envier, si peu d'estime pour
sa personne? C'est que sa conduite a porté

l'empreinte des désordres produits i)ar la vo-

lupté, c'est que chez lui tout a été uicohé-

renl, tout a été désordonné, jusqu'à cette

affreuse agonie, oi!i les reuièdes les plus

puissants ne purent calmer l'exaltation si

douloureuse de sa sensibilité. Pourquoi
Barras, et quelques membres du Directoire

^S14) Coinpciulium llnol., I. VII, liv. u, p. 717^
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ont-ils laissé une mémoire avilie? Pour-
quoi, enfin...? Je m'arrête, des noms trop
modernes viendraient se placer sous ma
plume.

Si l'exercice trop prolongé des plaisirs

grossiers nuit à l'âme humaine, qu'il fait dé-

générer, il est d'au Iresjouissances qui se rap-

portant au dévelojjpement des facultés mo-
rales, les agrandissent et les améliorent ; je

veux parler de celles qui naissent de la mise
•îu action de deux sens, celui de la rue et

celui de l'oMïf. C'est avec raison qu'on les a

nommés sens intellectuels , parce que les

impressions qu'ils transmettent sont celles

qui ébranlent le plus fortement l'organe cé-

rébral et font naître les idées.

Les beaux-arts, c'est-à-dire la réalisation

sous des formes matérielles du tmit et du 6!>n,

exaltent la sensibilité, et procurent à l'hom-
me ces nobles jouissances qui, loin de l'é-

puiser, le maintiennent dans un calme har-
monique Leur culture chez un peuple doit

être, et a élé , en effet, envisagée par l'his-

toire comme un élément de moralisation.
Les beaux-arts proiiuisent sur tout l'orga-

nisme une impression aussi forte, peut-être,

(lue cet état d'orgasme qui accompagne les

jouissances charnelles; mais avec cette diffé-

rence, que cette réaction est plus salutaire :

ils enfantent le sentiment d'admiration qui,
en nous identifiant avec les objets de son
culte, nous portent à grandir avec eux. Le
sentiment d admiration est d'un ordre supé-

rieur, comme le remarque ^ï. Kératry (815),

}iarce qu'il ne nous est possible de rien ad-
mirer que de grand, et qui tient à une na-
ture supérieure. Les jouissances de la sensi-

bilité physique laissent toujours après elles

une sensation d'anéantissement, tandis qu'au
cojitraire les jouissances de la sensibilité

morale réveillent en nous le sentiment de
notre immortalité. Chaque homme a pu en
faire l'expérience. Par conséquent, tout ce

qui exalte la sensil)ilité, en offrant de beaux
mtKlèles aux sens de la vue et de Vouie, est

profondément utile; on sait que les grands
artistes, en général, soit peintres, soit

sculpteurs, soit musiciens, s'attachent les

sympathies publiques , aussi bien par ce
fonds inépuisable tie générosité qu'on re-

raar(jue en eux, que par les productions de
leur génie. Ils en sont redevables à cette

contemplation journalière du lieau et du
bien, plus puissante sur leur âme que les

plaisirs auxquels souvent ils se livrent avec
excès.

Puisque la multitude est sensuelle, qu'elle

aime toujours les jeux et les spectacles ,

qu'elle court avec avidité aux représenta-
tions extérieures, il faut que les gouverne-
ments tirent le jiarti le plus avantageux

(8I,'>) KjÎRATRT, Inductions morales et phjsiologi-
qnei; 1817, p. 310.

(8IG) ArpriiT, Bniincs, prisons et criminels, t. l',

p. 47;18.-(l.

M. Fréi'ii'v, (ians son exciMIont ouvrago, dit av('('

riisoii : « Plus rhoiiiniL' est pauvre et sujet au Ira-
vail, plus il (I lit épiouvor de dclasseiui'iu cl de dis

V.Hliou da<is un aniusonienl propre à émouvoir son

de ce goût instinctif. Il faut, puisque les

masses sont dépourvues de la culture mo-
rale et intellectuelle sufTisante po'ur appré-
cier la beauté littéraire, diriger leur éduca-
tion au moyen des sens de la vue et de l'ouïe.

On s'adressera à la première par des expo-
sitions publiques remplies d'images , de
sculptures reproduisant de grands exemples
de vertus, de moralité et de patriotisme. Ma-
dame de Staël a dit, avec beaucoup de vé-
rité, que rien n'est plus propre que la mu-
sique à élever l'âme : l'harmonie renfermant
en elle-même quelque chose de suave et de
mélodieux qui dispose le cœur à la mansué-
tude. Il est certain que cet art opère un effet

sédatif sur le système nerveux agité, qu'il

refoule tous les instincts brutaux et gros-
siers pour faire place à des émotions bien-
faisantes. On ne saurait faire trop de vœux
pour attirer l'attention des gouvernants sur
l'établissement régulier de ces concerts ma-
jestueux dont la multitude fait tous les frais,

et où elle dépense si utilement ses moments
de loisir. Les personnes qui ont étudié

d'une manière soutenue le caractère des
criminels , ont apprécié à sa juste valeur
toute l'utilité de la musique comme moyen
moralisateur. On pourrait, selon l'une d'el-

les, M. Appert (81G) , se servir de cet art

pour sonder le fond des âmes des criminels,
et reconnaître si elles sont susceptibles ou
non d'émotions douces et vertueuses. C'est,

h son avis, un signe auquel on se trompe-
rait difficilement; et il pose en principe que
l'homme sensible aux accents delà musique
ne saurait être perdu sans retour.

Comme le plaisir, la douleur physique est

une modification de la sensibilité, mais une
modification fâcheuse à laquelle l'homme
cherche à se soustraire. Ses sources dans
l'organisme sont plus multipliées que celles

du plaisir physique ; en efl'et , outre les lé-

sions de toutes les extrémités nerveuses, de
tous les cordons, de tous les filaments, on
trouve encore des foyers de douleur dans
les maladies d'un grand nombre de tissus

et d'organes qui ne donnent jamais de plai-

sir dans l'état normal. Ce défaut de ra|)port

dans les conditions organiques qui produi-
sent la somme de bien et de mal être phy-
sique, est remarquable au point de vue reli-

gieux , et semble confirmer cette loi mysté-
rieuse et terriiile qui , au commencement
de toutes les théodicées, assigne à l'homme
la soufl'rance en partage : « L'homme né de
la femme est sujet à bien des misères (817). »

La physiologie , en rendant compte du
motiod'influence exercé par la douleur phy-
sique sur le principe moral, éclaire, d'une
part , la société et les gouvernants sur. là

grave question de l'emploi des pénalités

âme, à rélever en flattant SCS sens. ^... De tons les

lieaux-arts, la musique, le plus pur et le plus sédui-

sant, est capable, de plaire au peuplp, et d'exciter

tour à tour dans son ànie des sentiments énergiques

et^ délicats. . (T. 11, p. IH.)
(817) Job : Homo natus de muliere replelurmulli*
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niafi^rlftUes; do l'autre, elle sert l;i cause de
lu religion ,

puisqu'elle s'associe iileinemeiit

à ses tendances miséricordieuses qui ont

[lour but d'eti'accr du monde toute trace de
torture physiijne. Grâce donc au cliristia-

iiisme, dont l'esprit pénètre les sociétés

ciimuie ces eaux vives qui s'infiltrent f)eu h

peu dans de larges surfaces de terre pour les

féconder, on a compris que la société, char-

gée dedéfe?ndre les intérêts de tous dans les

siens |)ropres, devait é<j,alement prendre en
considération ceux de ses membres qui lui

nuisent. Ou a compris que son rôle devait

ôtre une double ré()aratioii : réparation vis-

,^-vis d'elle-iiiéiMe, jiar des [lénalités servant

d'exemple ; réparation de sa part vis-à-vis

du criminel iierverli, qu'elle doit relever de
la fange du crime. Si donc les pénalités phy-
siques qui enjjîendrent la douleur, loin d'a-

mender le coupable , le [lervertissent davan-
tage, elle doit les rejeter comme des moyens
indignes de sa mission.

Interrogeons l'observation physiologique
et écoutons ce qu'elle va nous répondre :

Le premier égoïste dut être un homme
souffrant, a dit un respectable médecin,
dont la mémoire sera toujours chère à ses

compatriotes (818) La douleur centuple le

moi humain, et concentre toutes nos affec-

tions en nous-mêmes. Ce langage peut
étonner les personnes du monde, mais il no
pourra surprendre le médecin, et surtout
celui qui se sera livré à l'observation dans
un grand hôpital, séjour qu'on peut appeler
celui de la souffrance et de l'égoisme. Là,
chaque malade trouve son voisin importun :

au lieu de tolérer les cris que lui arrache la

douleur, il élève des plaintes acrimonieuses
contre lui. Il se persuade qu'à lui seul est

réservé le droit d'exhaler sa souffrance en
gémissements et en sanglots. Plus elle est

vive, plus elle absorbe l'individu et le ren I

insensible aux maux d'autrui. Si , comme il

arrive souvent , le malade ne trouve plus
qu'un cadavre dans le lit de son voisin,
(ju'on ne songe pas qu'il aille plaindre le

sort du défunt. Cette mort lui cause de l'ef-

froi pour lui-même, parce qu'il prévoit un
sort semblable : le médecin reçoit la conli-
donce de ses tristes appréhensions

, que le

malade ne prend pas môme le soin ne dé-
guiser sous un faux air de pitié en faveur
de celui qui fut son compagnon d'infortune.

Voilà le premier degré d'aberration mo-
rale. Passons à un autre :

Si les exacerbations de la douleur de-
viennent atroces, la perversion morale s'ac-
croît dans les mômes rapports. La vérité de
ce fait est attestée par l'histoire des grandes
calamités qui ont jxsé sur le genre humain.
On a vu, dans une épidémie, dans une fa-

mine, des populations habituellement dou-
ces, paisibles, se transformer tout à coup en
l)rutes forcenées et sanguinaires. Une des
plus cruelles adversités qui aient épouvanté
les temos modernes, le naufrage de la Mv-

(XI8) M.tic Aiiloinc Petit, de l.yoïi, DiH-onrs sur
Li iloiilcur.

(luxe, dont la relation nous a été transnnse

I)ar un témoin oculaire, le docteur Savi-

gny (810), parle encore bien jilus haut. Les
malheureux composant l'équipaj^e, réduits,

])0ur étancher leur soif ardente, à boire leur

urine, torturés miséraldement par In faim ,

ainsi que par les angoisses d'un sombre dé-

sespoir, se ruaient les uns sur les autres,

]to\ir s'entre-dôvorer. Le radeau de la Mé-
duse a été le tliéAtre de bien des comliats

San. 'lants ! On peut donc affirmer, avec toute

a^'surancc, que la douleur prolongée, de
même que le plaisir exa^^éré, trouble pro-
foniément l'organisation de l'homme et le

porte au mol. De plus , l'affection qu'elle

imprime au système sensible peut être assez

profonde et durable pour exercer sur l'in-

dividu une influence qui devient la source
de ses aversions et de ses i)enchants. Locke
ra[)porte l'histoire singulière d'un homme
qui, après avoir été guéri de la rage, j'ar

une op'ération très-douloureuse , ne put
souffrir la vue de son oi)érateur, malgré tout

ce que la raison et la reconnaissance purent
lui suggérer. Tout cela nous frappe telle-

ment, que nous nous sentons portés à attri-

l>uer la dépravation ordinaire des forçats

libérés en partie aux souffrances qu'ils ont
endurées au bagne. Malgré les adoucisse-
ments sans nombre que les progrés sociaux
ont apportés à leur sort , on ne peut nier
que leur vie de forçats ne soit une vie pas-
sée en de douloureux labeurs et des châti-

ments inflexibles : ils sortent de ces repai-
res l'éduits à la condition des animaux féro-

ces, dont ils ont acquis non-seulement les

bas instincts mais encore l'aspect physique,
et s'insinuent sourdementdans la société, où.

ils frapperont sans merci de nouvelles vic-

times.

La tyrannie a reconnu de tout temps la

tliéorie et la pratique de la loi physiologi-
(jue des souffrances matérielles. Voulant

,

avant tout, l'obéissance passive et aveugle à

ses décrets, elle a écrasé, par la douleur, le

jirincipe moral de l'homme, et n'a eu, dès
lors entre les mains, que des êtres doués de
la sensibilité purement physique , qu'elle

conduisait partout oii elle voulait qu'ils

fussent.

La douleur physique en matière crimi-
nelle est un dangereux modificateur dont
la société ne doit pas se servir

;
plus elle

fera de sacrifices pour la faire (lisiiaraîîre,

en gt'néralisant les applications du système
]iéuil(Miti.'iire, plus elle en retirera de profit

jiour ellç-même
; plus ses mesures et ses

soins s'étendront à répandre le bien-être
dans les classes pauvres, moins elle sera
agitée. Ignore-t-on que la douleur physique
est la plus puissante instigation des cohor-
tes de révoltés ? C'est elle qui toujours les

a poussés à ces terribles excès dont gémit
l'histoire. A l'heure même, tout homme qui
réfléchit prévoit des troubles et de grand,s

bouleversements pour une nation puissante»

(!!!()) Xoij. sn lln'se iD-iiigurak'
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La cause en sera-t-oUe le rejet d'un bill

,

les querelles inteslines des partis ? Non ; la

raison véritable sera le réveil de plusieurs
millions d'hommes ((ui demanderont à ne
pas succomber aux horreurs de la faim dans
un pays fertile; qui demanderont à ne plus
liroupirdans des l)0u;^es fétides, eux et leui-s

enfants, en compagnie des pourceaux, loi's-

qu'ils apM-(;.oivent, non loin de leurs huttes
dé(;radées , des chdtellenies somptueu-
ses (820).

L'état de souffrance d'une grande masse
de population est irrégulier dans la nature
des choses ; il faut, si les institutions n'y
portent remède, qu'une crise sociale sur-
vienne, pour que les hommes se mettent en
é piilibre

, que leurs besoins physioloj^iques
et moraux soient également satisfaits.

A cet égard, nous ajouterons qu'il est

douloureux de penser que, dans notre siè-
cle, sous le beau ciel de notre France, au
sein du luxe et de l'abondance de la plus
brillante capitale de l'univers, des hon)mes,
en très-grand nombre, ne peuvent satisfaire
Jes premiers besoins de l'existence. Les clas-

ses pauvres et laboi'ieuses ne peuvent se
procurer, par la dure loi de la nécessité, un
logement commode, un bon gîte pour répa-
rer leurs forces afl'aiblies par le travail, en-
fin respirer un air salubre, l'aliment vital

par excellence, pabulum viiœ, dont la Provi-
dem-e a inondé l'univers. La jiauvreté qui
leur fait déjà endurer tant de privations, en
les entassant pôle-môme dans des réduits

étroits et infects, empoisonne pour eux seuls
les sources communes de la vie. L'aliment
de la laim leur est donné d'une main avare,

l'aliment de la respiration à son tour se con-
vertit en poison. S'il n'y avait aucun re-

mède h un si triste scandale, le philantrope
devrait se contenter de verser des pleurs ;

mais le mal est guérissable et les adminis-
trateurs le reconnaissent ; il ne faut pour cela

que quehpies capitaux, non p.is égoïstes,

mais bienfaisants, apiielés au secours de la

classe pauvre. Parce moyen, comme le pro-
pose M. Frégicr, avec une remarquable lu-

cidité (821), on essaierait des constructions
appropi'iées h toutes les conditions de la

l)Oi)ulation pauvre, composée de la pauvreté
honnête et de la pauvreté avilie. Ces cons-
tructions auraient le double avantage de
concourir à la salubrité publique, et de

fournir aux pauvres des moyens de morali-

(820) L'ouvrage de M. de Beamnnnt sur l'Irlande

contient des faits iniiuis.

(821) Les pliilantinopes , et par-dessus tous les

médecins, ne sauraient trop s'associer à ce projet,

dont l'exécution est loin d'être dillicile.

(822) M. Guizot, dans ses cours sur la civilisation

eiu'opéenne et sur la civilisation française, a déve-

loppe ce ponit de l'histoire avec cette hauteur de

vues et cette noblesse de pensées qui le caractéri-

sent.

Le Pape (Jicgoire XVI a signalé sa tendre solliei-

l;r.le envers les hommes de couleur dans une bulle

r| li possède, comme to\it ce qui émane du Vatican,

ui cachet d'inilélinissable grandeur :

< Ad fttturum bei memoriam.
< En vertu de l'autuiité apubioUquc, iiu;;s aJ-

sation. Un logement en rapport avec leurs
besoins serait cajiable de laire naître chez
eux des goûts de retraite et de paix domes-
tique , si favorables aux bonnes mœurs.
D'ailleurs, tout le monde devrait être con-
vaincu que si le superflu des liiens de ce
monde peut è'.re réjiarti d'une manière iné-
gale, il doit y avoir, sauf la plus atfreuse
iniquité, é^'ale répartition de l'aliment;
(|ue là oij se voit le luxe et l'intempérance,
jiuis à côté des visages liûves et des corps
émaciés, se trouvent de grands coupables,
dignes en tout de la malédiction céleste ins-

crite au livre de l'Evangile : « Malheur aux
riches! »

Ce qui est d'une urgente nécessité au point
de vue social, se transforme en devoir au
point de vue chrétien. Le christianisme, en
effet, impose à tout homme, comme souve-
raine obligation, de détourner la douleur do
la tête de ses frères, et de leur rendre moins
amères les angoisses de la vie.

Lorsque la société chrétienne devint forte

et puissante par sa hiérarcliie, tous ses ef-

forts tendirent à faire prévaloir le grand
principe de solidarité humaine. Partout on
la vit mettre la douceur à la place de la vio-

.

lence brutale des peuples liarbares. A tous

les cris de détresse des peuples injustement
opprimés, la voix du pontiticat répondit par
des injonctions sévères aux oppresseurs. En
un mot le christianisme, et par ses principes

divins et par son organisation temporelle,

assura rétablissement régulier et physiolo-
gi([ue des sociétés modernes (8-2-2).' 11 est

vrai qu'on a beaucoup parlé des tortures do
l'Inquisition, qu'on s'est complaisamment
arrêté à la description de ces antres téné-

breux du saint-office, où les sanglots des

victimes sacerdotales étaient étouffés sous

d'épaisses murailles, etc. L'histoire, calme
"

comme la vérité, s'est chargée de répondre
à l'exagération intéressée des déclamateurs.

L'inquisition, en tant que principe, est la

racine du système pénitentiaire; elle n'est

devenue cruelle et sanguinaire (jue lors-

qu'elle est tombée des mains pontificales en

celles des princes féroces qui la détournè-

rent de sa véritable origine, pour s'en sera

vir comme d'un instrument de terreur. Peut
on, sans injustice, charger le catholicisme

et en [)articulier la papauté, de l'énormilé

des actes de l'inquisition espagnole sous

Philippe H? « Il y a six cents ans, dit le P. La-

nioneslons avec force, dans le Seigneur, tous les

f!iré!iens, de quelque condition (|u"ils puissent être,

et leur enj'iignons que nul n'ose, à l'avenir, vexer

Injustement les nègres et les Indiens, et autres hom-
mes quels qu'ils soient, les dépouiller de leurs biens,

ou les rédniie en servilinle, ou prêter aide et faveur à

ceux qui se livrent à de tels excès, ou exercer trafic

inhumain, par lequel les noirs, comme s'ils n'étaient

point des hommes, mais de véritables et impurs ani-

maux, réduits comme eux en servitude, sans au-

cune distinction, contre les lois de la justice et do

l'humanité, sont achetés, vendus, et dévoués ii souf-

frir les plus dures travaux.

I C'est pourquoi, en vertu de l'aulorilc aposto

lique, nous repimssons les choses susdites comme

absolument indi"i:cs du nom chicli.n. »
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cordJire, il nv avait pour les lautes des
hommes que deux tcibuiiaux en vigueur,
les tribunaux civils efles tribunaux de [i;'-

nitence chrétienne. L'inconvénient de ceux-
ci était de n'atteindre que les pécheurs ap-
jiortanl volontaireuK.'Ut l'aveu de leurs cri-

mes ; l'incouTénieni de ceux-là, ([ui avaient
la force eu main, était de ne posséder au-
cune puissance sur le cœur des coupables,
el de les frapper d'une vindicte sans miséri-
corde. Entre ces tiilmnaux, lesPai)es voulu-
rent établir un tribunal qui pût pardonner,
nuidilier la i)eine môme prononcée, engen-
drer le remords même dans le criminel, et

faire suivre pas à pas le reuKjrds par la

bonté ; un tribunal (jui |)ût changer le sup-
plice en pénitence, l'écliai'aud en éducation :

ce tribunal c'est l'inijuisition (823V »

J'ai eu pour but, dans tout ce qui pré-
cède, d'éta!)lir sur des bases inébranlables
cette proposition : Tout ce que nous avons
de bien, de noble, et ([ui soit en rapi'.ort avec
la nature humaine, nous vient de l'Evangile;
tout ce que nous avons de mauvais, de fu-

neste, d'anormal, provient de la violation de
ses préceptes.
SENTIMENTS. Voij. Affections mohalf.s.
SÉTÉBOS, être supérieur invoqué rai' les

Pata,^ons. Vuy. Méditeiuianéens.
SHULUS. Voy. Abouigènes.
SKINES, leur rôle dans la pensée. Voij.

Langage.
SIMON (Jules). Voy. Langage.
SIOUX. — Les Sioux et les tribus qui ap-

partiennent à la même souche sont, parmi
les races aborigènes de l'Amérique du Nord,
une des familles de nations les [jIus large-

ment répandues. L'histoire de celte race est

intéressante sous plus d'un point de vue, et

particulièrement en raison des différences

que nous présentent dans leurs caractères

physiques quelques-unes des nations qui y
appartiennent. La famille des Sioux est divi-

sée par M. Gallatin en quatre branches
distinctes, qui sont : 1 ' les Winebagos ;

•!" les

Sioux [iroproment dits, ou Dahcolas, et les

Assiniljoines ;
3° les Minetaris et les tribus

qui leur sont alliées; 'i-'' les Osages, et d'au-
tres tribus de la même race qui habitent la

Louisiane méridionale.
1° Les Winebagos, connus sous ce nom

par les Anglais, (}ui l'ont eiuprunté aux
Algonquins, soni les Puants des Français.
Entre eux, ils se nomment Hochungohrah,
ou la nation truite. Ils demeurent sur la

rivière au Renard (Fox River), celle qui se
jette dans le lac Michigan, et un peu plus
loin Ters le nord , sur la rivière Wiscoiisin ;

ils forment une population totale d'environ
quatre mille sis cents âmes.

2° Les Sioux proprement dits, ou Naudo-
wessies, qui se donnent à eux-mêmes le nom
de Dahcotas, et quelquefois aussi désignent
leur nation sous celui de « Sept-Feux, » se

divisent, comme ce nom l'indique (82V), en
sept tribus oui occupent des districts consi-

dérables sur le haut Mississipi et sur la

rivière de Saint-l'ierre ; quehfues bandes
mêmes se sont avancées à l'ouest jusc[u'au

Missouri. Les Dahcotas des quatre tribus les

jilus orientales sont nommés Gens du Lac et

Peuples des Feuilles. Les iiremiers cultivent

la terre, et habitent, à l'est du .Mississipi, un
canton ijui s'étend depuis la prairie du Chien
jusqu'au lac de l'Esprit, c'est-à-dire du 33' au
40' degré de latitude nord. Les tribus occi-

dentales sont les Yanktuus, les Yanktoanaus
et les Tétons. On suppose que la poimlation
de la nation sioux peut monter à environ
vingt mille âmes. Les Assiniboines ou In-

diens-Pierre (Stone-Indians), qui haltilent

sur les bords de la rivière Rouge, non loin

du lac Winipeck, sont une branclie détachée
du tronc sioux. Les Shyennes ont été comp-
tés aussi au nombre des Sioux; mais au-
jourd'hui l'on nous dit qu'ils [jarlent une
langue difl'érente. Les Sioux sont un [icuple

d'un caractère singulier et curieux à obser-
ver, en C3 qu'il a conservé, beaucoup plus
que les races de l'est, les habitudes primi-
tives des Américains aborigènes du nord.
Une peinture très-animée de leurs mœurs
nous a été laissée par Carver, qui voyageait
il y a cent ans dans leur pays. Le mission-
naire Hekewelder supposait que leur langue
était alliée de loin à celle des Iroquois ; mais
cette opinion ne s'accorde pas avec celle des
auteurs plus récents. '< Les Dahcotas, dit le

professeur Keating, qui voyageait dans leur

pays il y a quehiues années, sont une grande
et puissante nation, qui par ses mœurs, sa

langue, ses habitudes et ses croyances, se
distingue des Chipeways, des Sauks, des
Renards et des Nahiawahs, ou Kilistenos,

aussi bien que de toutes les autres nations

de souche algonquine. Ils ne ressemblent
pas non plus aux Pawnees et aux Minetaris

ou Gros-Ventres. » Le major Pike va plus
loin, et dit : « Leur prononciation gutturale,

leurs pommettes saillantes, les contours
osseux de leur visage, leurs coutumes parti-

culières, enfin leurs traditions, contirmées
par le témoignage des nations voisines, nous
prouvent i]u'ils sont venus de la pointe nord-

ouest de rAinéri([ue, où ils avaient dû arri-

ver en traversant l'étroit bras de mer ({ui sé-

pare de ce C(jlé les deux continents : ainsi

nous voyons en eux, sans aucun doute, les

descendants d'une tribu tartare. ><

Pike, cependa'it, paraît s'être trompé, au
moins sur un point; car le professeur Kea-
ting nous assure que les Dahcotas n'ont

point de tradition qui se rapporte à une
émigration ancienne, et croient, au contraire,

qu'ils ont été créés par l'Etre suprême dans
le pays (ju'ils occupent aujourd'hui,

3° La troisième branche de cette famille

de nations se compose des Minetaris ; leur
langue n'a que dus rapi)orts Irès-éloignés

avec celle des Dahcotas, mais elle appartient
cependant à la li.tme souche.
Dans la nation minetari sont comprises

(823) Lacordaire, Métnuire pour servir au rctublU-

Ktnent des Frères prêcheurs.
(8-21) r,liHi|ii(' Irilm a son feu de conseil.
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trois tribus : celle des Mandans, qui est peu
considérable, celle des Minetaris sédentaires,
et celle qu'on connaît sous le Hom d'Indiens-
Corbeaux (Crow-Indians).
La preuve que ces trois tribus sont trois

rameaux d'une même brandie, et tiennent
à la souche des Siouv, se trouve dans les

ii1i

méridional, en y ajoulant toutefois les Man-
ilans et les Minetaris séJentaires. Les six
tribus occidentales des Dahcotas, les Assini-
boines, les Indiens Corbeaux, et beaucoup
d'autres encore, tant à l'est ju'à l'ouest des
montagnes Rocheuses, no cultivent absolu-
ment rien. Ceux qui sont h l'est de cette

allinilés de leurs langues; et c'est ce que grande chaîne de montagnes font leur prin-r_oii„..„ >-„,. ,„. .„;„ ,.„ ^..;.i.
cipale affaire de la chasse du bison, et la
chair de cet animal est pour ainsi dire leur
unique aliment. Au reste, les Indiens qui
habitent la région des prairies h l'ouest uu
Mississipi ort'rent, sous le rapport des habi-
tudes et du caractère, une ditl'éronce mar-
quée avec ceux qui habitent la région des
forêts comprises entre ce lleuve et l'Atlan-
tique. Les habitants de la rive occidentale
sont partout moins férores que ceux de la

rive orientale : à la vérité, comme tous les

sauvages, ils mettent à mort les prisonniers
faits dans les combats; mais l'horrible cou-
t ime de leur inlliger les plus douloureuses
tortures pendant des jours entiers ne se
etrouve, dit-on, nulle part audelii du Mis-

M. Gallalin a parfaitement mis en évidsnce
L'histoire physiipie et morale de ces difl'é-

renies tribus ntfn; quelques traits curieux.
Comme les Mon lans ont la peau d'une teinte
beaucoup (dus claire que leurs voisins, quel-
ques personnes supposent que ce sont eux
qu'on avait en vue en pailant d'une tribu
américaine qui devait descendre des Gallois
du prince Madoc. Ils ont, relativement à leur
origine, une tradition des j)lus i)izarres : ils

disent que leurs pères habitaient primitive-
ment sous la terre, et (]u'un jour ils en sor-
tirent en grimpant le long d'une grande
liane ; ils ajoutent que cette liane finit par se
briser sous le poids de ceux qui montaient :

de sorte qu'il resta en arrière une partie de
la nation, à laquelle ils espèrent aller se sissipi. Ces observations, cepend.int, parais
"' ^" '" ""' ^

'"--J— - - sent s appliquer plus particulièrement aux
tribus agricoles du groupe méridional de la

famille des Sioux et à celle des Pawnees. Le
docteur Say, pendant sa résidence chez les

Omahaws, a fait quelques remarques impor-
tantes qui sont également applicables à leurs

voisins au sud du Missouri, les Sioux méri-
dionaux et les Pawnees.

« Les Omahaws, nous dit-il, ne résident

dans leurs villages que pendant cinq mois
au plus

;
pendant ce temps ils s'occupent

Iirincipaleiuent des semailles, de la récolte

du mais et de la culture de quelques autres

végétaux ; deux des mois d'hiver sont con-
sacrés par les hommes <i la chasse du castor

et d'autres animaux à fourrure; enfin, à une

réunir après leur mort. Les .>LTndans et les

Minetaris ont été pour M. Catlin l'objet d'une
attention particulière, et la description qu'il

en a donnée renferme une foule de détails

curieux et intéressants.
4° La quatrième division de la race sioux

comprend jilusieurs nations qui sont répan-
dues dans les parties méridionales de In

grande vallée du Mississipi, et habitent sur
les bords des rivières tributaires de ce beau
fleuve. Tels sont les Osages ou Wausashes
sur la rivière Osage, les Kansas, les loways,
les Missouris. les Ottoes, les Omahaws et

les Puncas. L'allînité entre ces nations et les

Sioux est un fait depuis longtemps re-
connu (825). Les Osages se croient indigènes,
mais les traditions des cinq autres nations certaine époque la population entière se dé-
les font venir du Nord, conjointement avec
les Sioux winebagos, lesquels s'arrêtèrent
près du lac Michigan, tandis qu'eux-mêmes
s'avancèrent plus loin vers le sud.
A l'ouest des Ottoes, dans une portion du

pays traversé jiaV la Platte, se trouvent les

Pawnees, qui forment deux nations : les

Pawnees proi)rcment dits, et les Hicaras ou
Pawnees noirs. Ils ont une langue distincte

de toutes les autres langues américaines, à

moins toutefois, comme îe remarque M. Gai-
latin, qu'on ne vienne à découvrir qu'il y a

^uelijue allinité entre leur dialecte et celui

es Panis de la rivière Rouge.
Caractères physiques et luoraux des Siour

et (les autres nations du Missouri. — D'après
ce (jne nous ai)]irend M. Gallatin, il n'y a,

dans toute la région <pie nous venons de
considérer, qu'un très-petit nombre detribus
fjui s'occupent d'agriculture. Ce sont : à
1 ouest du Âlississij)i, les Sauks et les Indiens
Renards, les uns et les autres de race algon-
quine; au nord de la rivière Rougeoles
Pawnees; et dans la famille des Sioux, seule-
ment les tribus qui apparlii^nnent au groupe

(82"') PiKF,, E.xploriilorij truvch, p. 172.

lace et vient s'établir dans les pays à bisons,

où elle demeure le reste de l'année, vivant

jiresque exclusivement de la chair de ces

animaux, dont une partie cependant est pré-

parée et mise en réserve ]iour l'arrière-saison.

« Ils adressent leurs prières à Wahconda,
le créateur et le conservateur du monde,
qu'ils reconnaissent comme présent en tous

lieux, et auquel ils attribuent une puissance
sans bornes. Ils croient aussi à une vie fu-

ture, mais il ne jiaraît pas que cette vague
croyance ait aucune influence sur leur con-
duite. De même que tous les Indiens, ils ont
surtout foi dans-leurs rêves, dans les pré-

sages, dans les jongleries de leurs sorciers,

dans le pouvoir de divinités fantastiques,

créations de leur imagination, et dans ces

reli(}ues consacrées que les Canadiens ont
désignées sous le singulier nom de il7e'f/eci;if.)>

Chez les Indiens missouris les hommes
sont d'une taille supérieure à la taille ordi-

naire des Européens; mais les femmes son
c;i proportion plus petites et plus grosses (-'.c

corps. La moyenne de l'angle facial est, cli'ez

eux, de 78", celle des Cherokecs étant de 75";
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leurs yeux sont fendus transversalenioiU et

sans aucune obliquité; leur nez estaquiiin,
leurs lèvres sont plus épai^^ses que celles des
Euro})éens, leurs pommettes sont saillantes

sans être anguleuses. Les enfants nouveau-
nés sont d'un brun rougedlre qui devient
plus blanc au bout de quelque temps, puis
enfin arrive par degrés à cette teinte qui
n'est pas complètement identique chez tous
les Indiens, et que, faute d'un meilleur terme
de comparaison , nous nommons couleur
cuivi'ée. Eux, à leur tour, désignent celle

des Européens [inr des mois qui signilient

blanc ou pâlv. Leur coloration n'est pas un
effet de l'exposition à l'air et au soleil, car
elle est la môme sur les parties cou-
vertes du corps. Les femmes se marient très-

jeunes; elles portent des enfants depuis l'âge

de treize ans jusqu'à celui de quarante, et

elles en ont généralement de quatre à six.

Les Mandans sont une brandie de la même
soucbe que les Dalicotas; mais il y a beau-
coup de différence entre les uns et les autres,

quant aux caractères physicjues. M. Catlin,

qui voit dans cette triliu de la fauuUe des
Sioux les descendants gallois de l'armée du
prince Madoc, fait coimaître en détail les

caractères physiques qui leur sont propres;
caractères très-remarquables, qui n'ont rien

de commun avec ceux des Sioux en général

et des autres peuples de la même race. Ce
que cette tribu offre de plus singulier, c'est

une diversité de couleurs qui ne se trouve
diez aucune autre nation américaine.

« En entrant dans le village des Mandans,
(lit M. Catlin, le voyageur est' frappé tout

d'abord par les différences qu'il observe
dans les tons de la peau, dans la couleur des
cheveux des personnes qui l'entourent, et il

est sur le point de s'écrier : « Ce ne sont
« |)oint là des Indiens. »

« Il y a parmi les Mandans beaucoup d'in-

dividus dont le teint est aussi clair que celui

des métis. Parmi les femmes surtout, on en
voit (pli ont la peau presque blanche et les

yeux d'une nuance (daire (noisette, gris ou
bleu), avec des traits réguliers et d(ilicats;

(juelques-unes de ces femmes sont réelle-

ment belles, et toutes sont agréaltles jiar

l'ex|>ression de douceur et de sérénité qui
règne sur leur visage, comme ]iar la modes-
tie qui se montre dans leur maintien.

« Je ne saurais dire à quoi tient cettediver-
sité de teint, et eux-mêmes n'ont aucune ma-
nière d'en rendre compte, puisque dans leurs
traditions, autant ([ue j'ai |iu les connaître,
il n'est aucunement fait mention d'anciens
rapports avec des Idancs; il paraît même
(lu'ils n'en avaient jamais vu avant le voya.^e

(fe Lewis et Clarke, (pii visitèrent leur vil-

lage, il y a trente-trois ans. Deiiuis ce temps
ils n'ont eu que de très-rares rapports avec
des blancs, et ces rapports, eussent-ils été

beaucoup plus fréquents, n'auraient pas sulli

sans doute pour changer la couleur et les

(îoutumes de toute une nation. Je me rap-

jielle parfaitement bien (\\\q le gouverneur
Clarke me dit, avant que je commençasse
mon voyage, ipn» jo Irouvtu'ais dans les Man-

dans un peuple singulier et à moitié blanc.
« La diversité de couleur n'est pas moins

grande pour les cheveux (|ue pour le teint :

3ans un groupe un p«u nombreux on peut
observer toutes les nuances qui se voient
dans notre projire pays, à l'exception du
roux et du châtain doré; cela est surtout
sensible parmi les femmes, (jui ne se don-
nent jias la peine, comme les hommes le font
souvent, de changer la couleur naturelle (le

leurs cheveux.
;< Il y a encore chez ce peujile une parti-

ciilarilé bien plus étrange, qui n'existe j)ro-

bablrment nulle part ailleurs, et que rien
ne saurait explicpier. Ils ne savent eux-
mêmes à quoi rattril)uer et la considèrent
comme un cajjrice de la nature. On voit

quantité d'individus des deux sexes (et

parmi les enfants et les adultes comme parmi
les vieillards) qui ont les cheveux d'un gris

brillant et argenté, et quelquefois complè-
tement blancs. Celte bizarre anomalie se
remarque iieaucoup plus fréipiemment chez
les femmes que chez les hommes ; ceux-ci,
en effet, paraissent en être honteux et cher-
chent à cacher cette imperfection en apprê-
tant leurs cheveux avec une espèce de colle
et de la terre rouge ou noire. Les femmes,
au contraire, en paraissent fières et laissent

tomlier sur leurs épaules cette singulière
chevelure qui est jiarfois si longue qu'elle
leur descend jusqu'aux genoux. Je me suis
assuré par des observations répétées que,
sur dix ou douze individus pris au hasard
dans cette tribu, on en trouve au moins un
qui est ce que les Français appelleraient
une télé grise; j'ai constaté, de plus, que cet

étrange et inexplicable pluinomène n'est pas
le résultat d'une maladie ou d'une dispo-
sition particulière de la constitution, mais
que c'est indubitablement un caractère hé-
réditaire, qui se transmet dans les familles,

et n'indique aucune infériorité de disposi-
tion ou d'intelligence. J'ai souvent passé la

main dans cette sorte de cheveux, et je les

ai toujours trouvés gros et durs comme des
crins de cheval, différant encore essentielle-

ment par ce caractère des cheveux d'autres
couleurs, qui, chez les Mandans, sont géné-
ralement lins et doux comme de la soie. »

Deux autres tribus appartenant à la même
branche do la grande famille des Sioux, les

Minetaris et les Crows (Indiens Corbeaux)
nous présentent également, chacune, un
exemple des variations qui peuvent survenir
dans une race, ou, si l'on veut, des diffé-

rences qui peuvent s'observer entre les-

r(^jetons d'une môme souche. Les Crows
sont remarijuables par la longueur de leurs

cheveux (|ui, chez les hommes, descendcat
quelquefois jusqu'à terre. Us en ont grand
soin, et dans toute la nation, peut-être, il

n'y a pas un seul individu ([ui ne les en-
duise d'une profusion de graisse d'ours. Da
reste, ils ne sont pas moins recherchés dans
le reste de leur toilette, et leurs vêtements
sont toujours bien eiitrc^temis. Ce sont ea
général (Jes hommes bien bâtis et de bunae-
mine.
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«( La forme de tfite particulière aux Crows
peut, dit M. Catlin, être citée comme exeuiiile

de ces traits qui caractéiiseut physiquement
une nation ; elle est, sous ce rapport, très-

lii^ne de fixer l'attention, aussi y revien-

drai-je [ilus tard. Cette particularité est très-

visible dans les deux portraits dont je viens

de parler ; comme ils sont tous les deux pris

de profil, la silhouette de leur visage montre
l)arf;iitement cette forme semi-lunaire dont

i"ai parlé plus haut, forme tout à fait ca-

ractéristique, (]ui dislin.^ue de la manière la

plus tranchée les Crows des Pieds-Noirs,

des Sliiennics, des Kiiisteneaux, des >îan-

dans, et ne permet pas de supiioser qu'il.-;

aient avec ces tribus, non plus (ju'avoc les

autres qui existent maintenant dans ces

régions, la moindre relation de jiarenté.

« Il est bien entendu que le caractère

dont nous parlons est, comme tous ceux qui

distinguent les nations entre elles, sujet à

quelques exceptions ; mais ces exceptions

sont peu nombreuses , et la grande majorité

des Crows nous otl're ce prolil arrondi, qui

tient à l'excessive saillie du nez, dont le coii-

tourforlement arqué se continue en hautavec

la ligne fuyante du front. Chez les hommes les

os frontaux sont en effet tellement inclinés en

arrière qu'ils nous lappellent tout à fait la

forme de cette partie chez les Indiens Tètes-

Plates qui vivent de l'autre côté des mon-
tagnes Rocheuses; mais chez ces derniers

l'horrible déformation dont nous parlons

est artificielle, tandis que, chez les Crows,
l'aplatissement du front est naturel, et peut,

par conséquent, être considéré comme un
caractère de race et comme un caractère des

plus importants. »

M. Catlin a décrit aussi les Osages, les

Konzas, les Mahas et les Oltoes, qu'il recon-

naît comme appartenant à une seule et même
nation.

Tribus du pied des montagnes Rocheuses.
— Pieds-noiis. — A l'ouest du pays des

Minetaris, entre le territoire de cette tribu

et les montagnes Rocheuses, est une vaste

contiée arrosée j)ar le Missouri et le Yel-

lo\\-Stone, dans la partie supérieure de leur

cours, et par la branche méridionale du
Saskatschawin, rivière (jui, prenant naissance

dans la chaîne de montagnes que nous ve-

nons de nouuner, va se penire dans le lac

Winipek. Celte contrée, formée principale-

ment de grandes prairies abondantes en

troui>eaux de bisons, est le séjour de deux
nations indiennes qui parlent des langues

dillérentes :]es Pieds-Noirs et les Gros-Ven-
tres ou Indiens de la Cascade (Fall-Indians,

liapid-Indians). Les Pieds-Noirs sont un peu-
ple très-puissant et très-nombreux; leur

population est estimée à trente mille

âmes (8-25).

M. Catlin dit que les Pieds-Noirs sont une
des tribus les i)lus nombreuses de l'Amé-
rique du Nord. Ils occupent tout le pays
voisin des sources du Missouri, depuis 1 em-

bouchure de la livière Yeilow-Stono, jus-
qu'aux montagnes Rocheuses. Les Pieds-
Noirs, proprement dits, se divisent en
quatre bandes ou lamilles, savoir: la bande
des Pa-e-guns, qui comptent cinq cents
loges; la bandes des Pieds-Noirs proprement
dits, de quatre cent cinquante loges ; la

bande du Sang, de quatre cent cint|uante ;

celle (lu Petit-Kodcur (Sniall lioier) de deux
cent cinquante. Ces ((ualre bandes forment
donc à peu près un ensemble de deux mille
cini[ cents loges, et chaque loge représen-
tant en moyenne plus de dix têtes, leur
population totale ne peut guère être au-
dessous de trente mille âmes (826).

Les Shoshonees ou Indiens-Serpents, qui
habitent le haut pays situé de deux côtés de
la Cordillère de l'Amérique du Nord, sont
en guerre perpétuelle avec les Pieds-Noirs,
qui prétendent leur interdire la chasse dans
les prairies à bisons. Lewis et Clarke nous
les dépeignent comme des hommes tra-

pus, assez petits, maigres et ayant les pom-
mettes hautes.

Plus loin, au sud, sur l'Arkansas et la Platte,

se trouvent i)lusieurs tribus d'Indiens que
l'on comprend sous le nom de Paducas : ce
sont les lelans, nommés Cumanches ]iar les

Espagnols, les Kiawas et les Utahs. C'est à
Pike que nous devons de savoir que cette

dernière tribu parle la même langue que les

deux autres; les trois réunies forment une
nation très-nombreuse. Le nom de Paducas
a[)| artient à toute la race; c'est celui que
leui' donnent leurs voisins, les Pawnees
Nous devons au major Pike les renseigne-

ments suivants sur la distribution géogra-
phique des diverses tribus de Paducas.

Les Kyaways errent aux environs des
sources de la rivière Platte; ils possèdent
d'immenses troupeaux de chevaux, et sont en
guerre ouverte avec les Pawnees et les

letans, de même qu'avec les Sioux. Les
Utahs, dont la vie est également nomade,
fréquentent les sources du Rio del Norte.

Les letans qui forment la [)lus puissante des
trois triims, sont peut-être les moins civilisés

de tous ces Indiens ; sans cesse en mouve-
ment, ils ne s'occupent jamais de culture, et

subsistent uniquement du produit de la

chasse. Leurs courses ont pour limite, à

l'ouest les frontières du Nouveau-Mexique,
au sud le territoire des nations du bas de la

rivière Rouge, à l'est le pays des Pawnees et

des Osages, et au nord celui des Utahs, des
Kyaways, etd'aulres nations moins connues,
pike ajoute que les Utahs et les Kyaways ha-

bitent les montagnes du nord du Mexique,
et (]ue les letans se tiennent vers les sources

de la rivière Rouge de l'Arkansas et du Rio
del Norte (827).

Les Apaches sont une nation d'Indiens qui
se trouvent depuis les montagnes Noires du
Nouveau-.MexHjue jusqu'à la province do
Cogguilla (Cohaguila), et qui tiennent dans

un état continuel d'alarmes les frontières

ffl2C) ^,.^LI,\Tl^• , .\r,lHr<>ln;iia .{ircrictiJin , \y.vf. (S27) /i.r/i/orarory /raiv/s, p. l'.H cl '2Ii.

153.
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(les trois provinces limilroplies : cette rifltion

s'étendait autrefois depuis In source de Kio-
(iVandc jusqu'au golfe de Californie. Les
Nanahaws occupent un canton situé au nord-
ouest de Santa-Fé; on suppose qu'ils sont
fd'rl.s de deux mille guerriers. « Ces Indiens,

d-it Pike, de môme que d'autres (^ui se trou-
vent, plus à l'ouost, dans le voisinage de la

Californie, parlent les langues des Apaches
et des Léo Panis, peu[iles dont le territoire

est encore sur la même ligne, mais du côté

opposé, et en allant vers 1 Atlantique. »

Vater conjecture, d'ajirès la ressemblance
des noms de Lee Panis et de Pawnees, qu'il

existe entre les deux nations des liens de
consanguinité ; mais cette opinion i>araît

n'être pas d'accord avec celle de Pike.

Les naturels des hautes régions des mon-
tagnes Rocheuses, sur l'un et l'autre versant,
ont, de même que les habitants des pays
élevés dans l'ancien continent, une couleur
de peau plus claire que les habitants du plat

pays. M. James nous assure que les Indiens
Kiawsct Kaskaias ont souvent, pendant leur
première jeunesse, les cheveux d'une cou-
leur beaucoup plus claire qiie ceux des na-
tions du Missouri ; il dit : « Un jeune garçon
(le quinze ans environ, qui est venu nous
voir aujourd'hui, était tout ii fait blonl. La
couleur de ses cheveux était d'un jaune
foncé. »

Il paraît que cette teinte claire de la peau
et des cheveux, qui est un cas exceptionnel

l>armi les races américaines, se }irésenle

aussi dans la race des Apaches. C'esfà celte

race qu'appartient la nation des Lee Panis,

nation qui, selon ce que Pike nous apprend,
a poussé ses excursions assez avant clans la

province du Texas. « Son ancienne résidence,

nous dit ce voyageur, était près des bords
de la mer, vers l'embouchure du Kio-Grande,
point oii les montagnes se rapiirochont beau-
coup de la côte. Les Lee Panis, ajoute-t-il,

sont divisés en trois bandes. Ils ont les che-

veux blonds, et sont généralement des hom-
mes de belle apparence. Leurs armes sont
la lance, l'arc et les flèches. »

Dans la partie septentrionale des monta-
gnes Rocheuses , Alexandre Mackenzie a

trouvé diverses nations dont l'origine ot la

langue-sont inconnues. D'après un petit voca-
bulaire que ce voyageur a donné du dialecte

de la nation des Àtnalis, il y a lieu de croire

que ces langues sont du nombre de celles

(pii ont une certaine ressemblance avec le

mexicain, par la répétition fréquente de cer-

taines articulations jiarticulières. Quelques-
unes des tribus (pii ont élé trouvées sur les

parties élevées du versant occidental de cette

grande chaîne de numla^ncs, s'éloignent

cdusidérablement, quant aux caractères plty-

siques, des traits généraux des aborigènes
de l'Amérique du Nord. Des Indiens que
Mackensie désigne sous le nom d'Indiens

(8"28-29) Les phénomf'ncs rliimiquesdc la rcRpir.i-

tion, que cet appareil nerveux ilclermiiie, par l'iii-

teiniédiaire îles divisions pnlmonaives du grand

des montagnes Koclieuses ont, nous dit-on,
la peau d'un jaune sale. Plus l\ l'ouest en-
core, est le village des Amis [Friendly vil-
lage), dont les habitants ont le visage rond,
les i)ommettes arrondies et le teint enîre la

couleur olive et la couleur cuivrée. Ils ont
de j)elits yeux gris avec une nuanee de
rouge et des cheveux d'un brun foneé, tirant
sur le noir. Ils appartiennent à une nation
distincte de la iircmière. Une autre tribu,
plus voisine des montagnes, est dépeinte
dans des termes à peu près semblables. « La
couleur de leurs yeux est d'un gris tirant
sur le roux ; ils ont tous les pommettes hau-
tes, et ce caractère est surtout très-marqué
chez les femmes. »

D'ajirès tout ce que nous venons de voir,
il est évident que l'on a été beau' oup trop
loin dans ce que l'on a dit de l'uniformité
des caractères physiques chez les races amé-
ricaines ; il y a de noml>reu£es déviations
du type général, et quelques-unes très-frap-

pantes, comme celles dont nous venons de
î>arler, je veux dire l'apparition de nuan-
ces claires dans la couleur de la peau et

dans celle des cheveux chez des hommes qui
habitent des régions élevées; cotte déviation
du reste est une de celles dont les autres
grandes divisions du genre humain nous
offrent également des exemples dans des
circonstances analogues.

SLAVES. Voy. Europe moderne.

SOMMEIL. —Nos organes tendent natu-
rellement au repos; le mouvement les im-
portune , un exerci(;e un peu prolongé les

atJ'adjlit, les épuise ; aussi ne pouvnns-nous
les employer que pendant un certain temps
fjui même se trouve renfermé dans do très-

étroites limites.

A peine, en effet, quelques heures se sonl-
elles écoulées dans l'e.xercice de la pensée ,

dans l'expression des idées, et dans la produc-
tion des mouvements, que nosai)pareilssen-
sitifs [lerdent leur faculté transmissive, et

nos muscles leur contractilité. Il se déve-
loppe alors dans notre organisation des mo-
difications vitales perce[)tibles qui nous
font sentir qu'ils ont besoin de reiios. D'a-
bord la têle devient lourde , une douce lan-

gueur se répand dans tout l'organisme, des
bâillements fréquents annoncent nue l'in-

fluence de l'encéphale sur le syst(^me pul-

monaire a perdu de son activité (828-"^9i.

Des pandiculations cherchent vainement
à dissi])er l'engourdissement du système
musculaire ; la station verticale devient
impossible, le corps ne peut plus se soute-

nir, il chancelle, ii plie, il a besoin de repo-
ser sur le bassin ; et même, dans cette situa-

tion, un ajipui étranger oui ^'oppose ii sa

chute lui devient nécessaire, ou, ce qui est

le plus ordinaire, il faut qu'il soit étendu
sur un plan horizontal, jiosition qui est l.i

plus favorable au repos des juuscles. Bientôt

synipalirnpie, languissent; il faut qu'une inspiration

piofoi.de el une lente exp'ration viennent les rani

mer, el le bitillt-mcul s'exerce.
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les veux s'appesantissent , se troultlent , la

lumière n'est plus perçue , ils se ferment;
le*; instruments du tact et dvi toucher, ceux:

de l'odorat et du goût , suspendent leurs

fonctions ; ensuite le sens de l'ouïe, qui est

le dernier à devenir inactif, cesse de trans-

njctlre les vibrations sonores. Nous ne pou-
vons alors le plus ordinairement , ni rece-

voirlos impressions extérieures, ni ex|)rimer

nos idées, ni nous mouvoir; et cet état , où
nos instruments refusent de nous servir ,

où tous nos rapports avec les objets (}ui

nous environnent se trouvent interrompus ,

où noire substance matérielle n'exerce plus
que les fonctions internes relatives à l en-
tretien des organes, constitue ce que l'on

a[)pelle le sommeil.
Toutefois, bien que le sommeil soitl'efïet

inévitable de l'action des or^^anes sensitifs

et locomoteurs qui s'épuisent dans les fonc-

tions qu'ils exercent, il demeure cependant
soumis, jusqu'à un certain point, à l'empire

de la volonté. Ainsi , alors même que par
un trop long exercice, nos sens tendent for-

tement à se fermer et que nos umscles se

relâchent à la suite des contractions trop

violentes ou trop longtenqis soutenues, nous
pouvons,pendant un certain temps du moins,
vaincre cette tendance , quelque intense

qu'elle soit, et ce relâchement , ramener ces

(jrganes à leurs actions accoutumées , et

montrer ainsi que l'être qui veut agir n'est

pas celui qui tend au repos, qu'ils sont, par
cela seul, opposés de nature ,

puisque l'ua

commande impérieusement la veille, tandis

que l'autre réclame vivement le sommeil.
Ces dilférences de nature se montrent en-

core d'une manière évidente dans ce repos de
l'organisation. L'homme, en effet, ne parti-

cipe nullement à l'inaction de ses organes;
il veille, tandis que ses instruments l'aban-

donnent et que tout dort autour de lui : et

cela parce que , n'étant point matière, le

repos n'est point dans son essence, et que,
pour lui, être c'est agir selon sa nature ,

c'est-à-dire penser (830). Aussi tandis que les

parties de sa substance matérielle qui le

servent, alTaiblies, épuisées par des mouve-
ments trop prolongés , le laissent livré à
lui-même, il ne cesse point d'exercer ses

facultés intellectuelles, et ne perd rien de
son activité.

îilais il ne peut penser sur rien de ce qui
l'entoure; le présent lui est ravi , tous ses

sens sont fermés. Il n'a donc plus à sa dis-

position que le passé et rareiiir , et il ne
peut mettre en action ((ue l'imagination et

la mémoire. On ap|)elle rêves les protluits

divers de ces deux fonctions.

La mémoire rappelle le plus sovivent les

idées récentes, ou celles , plus anciennes,
qui ont fait une vive imiiression. L'imagina-
tion reproduit, dans ses combinaisons diver-
ses, celles (juise rattachent à des projets for-

tement conçus , à des espérances vivement

.senties , à des sentiments prolondément
éprouvés, à des accidents que t'on redoute ,

à dos événements que l'on désire , à des
succès que l'on attend. De là ces rêves où le

passé se retrace avec la plus grande exacti-
tude , ces quc-stions obscures (jui s'éclair-

cissent , ces problèmes difficiles que l'on
résout avec tant de facilité, ces pressenti-
ments , ces espèces de iirédictions que T'on
voit s'accomplir d'une m'anière si étonnante,
parce que, dans tous ces cas, l'être intelli-

gent, tout entier à l'objet dont il s'occupe ,

n'étant distrait jiar rien du dehors , s'en
pénèîre iirofondémcnt , le considère sous
toutes ses faces , ne laisse échapper aucun
de ses rapports, juge des événements futurs
avec une sagacité extrême, en calcule toutes
les chances, en apprécie toutes les difficultés,

et lit; dans l'avenir, pendant le repos de ses
organes, avec plus de clarté que lorsqu'il les

a àsadispositiun.Delàaussi cescomiiositions
du génie (jui étonnent, lors(iue le sommeil a
cessé, qui brillent du plus vit éclat , étant
nées d'un esprit libre de toute gêne, tout en-
tier à lui-même, qui a conçu vivement toutes
les convenances des objets ; ou bien ces pro-
ductions bizarres, ces monstres horribles, ces
accidents fâcheux , ces espérances réalisées,

enfantés dans le délire des passions violentes,
illusions qui ne se dissipent pas toujours au
moment du réveil. De là, entin, celte agita-
tion, ces soubresauts, ces tressaillements,
ces mouvements produits par la frayeur, ces
soupirs, ces gémissements, ou "bien ces
éclats de rire, ces cris de joie, et quelque-
fois ces expressions articulées, ces discours
suivis, et même ces mouvements locomo-
teurs dirigés par la mémoire dans un but
fixe (le somnambulisme) ; car les instru-
ments de l'homme ne sont pas dans une
inaction générale, et souvent ses appareils'

sensitifs seuls lui sont ravis. 11 est même
digne de remarque que celui de l'ouïe , qui
est le dernier à cesser d'agir, continue quel-
quefois d'exercer ses fonctions pendant que
tous les autres se reposent; ainsi il n'est

pas rare de voir des individus endormis,
surtout des somnambules , répondre exacte-

ment aux questions qu'on leur adresse, et

montrer la même rectitude de jugement que
s'ils étaient éveillés.

Toutefois, le plus souvent, aans le som-
nambulisme, tous les sens sont fermés aux
impressions extérieures ; le somnambule
n'entend rien, ne voit rien de ce qui se passe
autour de lui. Ses ajjpareils mêmes du tou-

clieretdu tact sont insensibles. C'est ainsi

qu'on le voit ficurter sans s'éveiller, contre

les cori)s (fue l'on place sur ses pas, allumer,
sans la voir, une lampe pour se conduire,
(pioique une autre, f[u"il ne voit pas davan-
ta-j,e, éclaire lelieu où il se trouve. Cependant,
par le seul secours de la mémoire, il par-

court, sans s'égarer et sans faire de chute,

les chemins !(;s plus tortueux, les plus sca-

(87)0) L'homme n'est pas le maître de ne pas pru- clmix île ses iilécr

»«r; 1,1 pensée est sa iiV, connue les (onctions cou- p,i ilion.

stiluciil celle Je la lualière or^iiiiibée : il n'y a i\\n- le

i>l (le ses actes (pii soil à sa dis-
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li[('U\, les plus difficiles, et il exécute avec

I;i jiius grande précision des actes qu'il n'ai-

coiiiplirait pas aussi bien s'il était dirigé pai

les sens. On peut donc dire (|ue le soninain-

hiilisnie est une alistraction , une rêverie

jirofonde pendant le soninieil, ([ui, aidée

jiar une volonté ferme et une mémoire li-

dèlc, l'emporte sur l'épuisement des orga-

nes et met sous l'empire de rinlelligenie

tous les instruments de la locomotion (831).

Tous ces phénomènes, ainsi ijue ceux que
nous venons d'exposer relativement aux rê-

ves, démontrent éviiîemment que l'homme
n'est point son organisation, et conlirment
pleinement tout ce que nous avons dit de
son immatérialité dans nos prolégomènes.

En eU'et, puisque l'encéphale ne reçoit plus

rien par les sens, que, par conséquent, au-
cune impression matérielle ne s'exerce sur
lui, et (jue , d'une auire part, la matière
est inerte , passive , et ne peut agir et

se mouvoir d'une manière s/)ontanée, il est

évident (pie ce n'est pas lui qui pense,

(lui sent, (pii se meut, dans les rêves, (jui

conçoit des idées, qui éprouve des atl'ections,

(pii liîs e<|>rime, qui provoque et dirige des
mouve.iients : c'e.si donc un autre être, un
6;re oui n'est point matière, pour qui môme
la matérialité serait un obstacle insurnionîa-

ble aux fonctions qu'il exerce, et cet être,

c'est Véire inlellinent.

Avouons touteifois que certaines conditions

organiques sont nécessaires pour la produc-
tion des songes. Dans l'ivresse, la mémoire
ne peut les rappeler; lorsque le vin n'a i)ro-

duit que de la gaîlé, les rêves sont i)rompls

et continuels, et on en conserve au réveil,

un parfait souvenir. Enfin dans le sommeil
produit par l'ojiium, les rêves sont li'ès-ani-

més, très-lori liants , très-variés (Joum. de

physiologie de Mage.nuie, t. V^lll, p. 312 et

313) ; et connue, dans le premier cas, le cer-

velet est, dit-on ,
profondément affecté, et

qu'il l'est peu ou point dans les autres, on en
a con:lu que cet organe produisait les son-
ges, comme étant faboutissant de prescjue

tous les nerfs sensitifs. Mais nous ferons
remarquer, à ce sujet, que les nerfs de la

vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût, no
s'y rendent point, et que, j)ar conséquent, le

mésocéphale et le cerveau pourraient à bon
droit réclamer la môme [irérogaiive.

Quoi qu'il en soit, faut-il conclure de ces

faits, qui semblent [)rouver que le cervelet

influe sur les songes, que c'est cet organe
qui les produit immédiatement ! En un mot
((ue c'est lui qui rêve? Mais comment une
sui)stance matérielle pourrait-elle se ressou-
venir et imaginer"? Nous avons démoiUré
(arr. Encéphale). Que ces actes intellectxiels

n'étaient point dans sa nature. Si donc la

nuMuoire ne lui appartient point et si l'ima-
gination lui est étrangère, il demeure évident

qu'elle ne saurait rêver. Tout ce que l'on

peut ald-iliuer au cervelet, dans certaines
circonslances, comme à tout le reste de l'ap-

pareil encéphalique , quels que soient les

éléments de cet appareil qui iidlucnt sur la

production des songes, c'est l'état organique
qui y donne lieu. On peut concevoir ((u'il io

développe, dans l'encéphale, ceilaines in-

lluences matérielles, ou, si l'on veut, des
mouvements analogues à ceux ([ue produi-
sent des impressions antérieures, ou que cet

ajipareil conserve j)endant un certain temps
les impressions Transmises, et que ces mcm-
vements et ces impressions donnent lieu,

l)endani le sonnneil à des perceptio.'is imagi-
naires, et, par suite, à la chaîne des idées

dont les rêves sont co.'iiposés. Mais ces mou-
vements et ces impressions qui ne sont
que des déplacements matériels, ne peuvent
constituer des idées, que le jugement seul
peut produire; d'oii il faut nécessairement
conclure que les rêves nepeuvcnt appartenir
à l'encéphale, et <[u'ils sont l'attribut d'un
être iunuatériel.

Mais ijui pourrait dii-e ([uels sont les rap-
jiorts rpii lient entre eux, dans ces cas, les

songes et l'état de la matière encéphalique ?

Ils ne sont pas moins obscurs que ceux qui
existent entre les inqiressicms extérieures et
la percejiîion, et notre faible intelligefice

doit s'abaisser devant de si profonds mystè-
res. Nous savons seulement que dans les

songes, l'honmie pense, taïuùt h lasuited'im-
pressions récemment éiTOuvées, et d'autres
fois indé[icndamnient tle toute excitation ex-
térieure, montrant ainsi que, dans cet acte,

il ne conserve plus de rapports sensibles avec
son or:;,anisation.

Au reste, cet isolement de l'homme, rela-

tivement à son organisation, est bien ma-
nifeste même dans la veille, et nous mon-
tre la véritable nature des rêves. Combler'
de fois, en effet, n'abandonnons-nous [las

nos organes pour nous replier au dedans
de nous-mêmes, pour nous reporter vers
le [)assé, ou jour nous élan( er dans l'ave-

nir"? Coiubien de fois, dans ces méditations
profondes, ne voyons-nous pas se dérouler
devant les yeux tout le tableau de nos jours
écoulés, tous les événements de notre vie,

ou bien se présenter à nos regards l'exécu-

tion (le nos projets, tous les succès dont
res[)érancc nous berce, ou tous les l'Aiiheux

accidents que nous re.imitons"? Ne sommes-
nous pas alors en tout semblables k celui

que le sommeil retient sous son enqiire,

et faisons-nous autre chose rfue rêver' Ne
rêvons-nous [)as surtout, lorscjue nous nous
abandonnons îi nos rêveries et que mille

iiiées, (iuehiuefois sans liai-^ons intimes, se
succèdent, se croisent, se mêlent dans no-
tre esprit, naissent d'abord du ne idée f)re-

mière, puis se confondent avec une foule

(851) .\;i réveil, le somnambule a oublié tous ses

actes , pai et; qu'ils n'avaient pour objet que des

sensations passées plus ou moins éloignées, ou des

idées conçues depuis un temps plus ou moins fonj,'.

îl en est de même après les rêveries auxqin'llrs

nous nous livrons p>ndaiit la veille; lorsque nous
ivvenoHs :a ce qui nous entoure, nous n<' pouvons
rappeler à notre mémoire les objets d^;).t notre e»-
piil s'isl o<( upé.
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(rid<?es accessoires, qui môme souven; n'y

ont aucun rapport.

Voyez aussi ce qui a lieu dans les affec-

tions' extatiques, voyez encore ce qui se

passe iJans ce délire nerveux: qui sur-

vient après les grandes opérations chirur-

gicales, et que M. Dupuytren a fait connaî-

tre dans VAnnuaire médico-chirurgical des

h/ipiiaux (1810). Dans le premier cas l'orga-

nisation est pour le malade comme si elle

n'existait point; l'être intelligent cxeree

seul, isoléuient jiar lui-môme et sans le se-

cours de la matière, toutes ses facultés,

preuve évidente qu'il forme un être à part,

et entièrement ditTérent de ses organes.

Dans le second, ces mêmes organes ne sont

que des instrunu'nts passifs dont il se sert

jiour exercer les actes qu'une imagination

exaltée provoriue; mais dans l'un et dans
l'autre, comme dans le somnambulisme,
les malades ne perçoivent aucune impression
extérieure, quelque vive qu'elle soit, et

toutes les fonctions intellectuelles s'exercent

indépendamment de l'inlluence de l'appa-

reil encéphalique; considérations imjior-

tantes qui ramenèrent (ieorget h la doctrine

du si>iritualisme, et qui lui firent déposer si

généreusement sa nouvelle profession de
foi dans le testament qu'il écrivit peu de
temps avant sa mort (83:i).

Les rêves de l'imagination ont leur source
non-seulement dans des idées déjà coneues,

mais encore dans dof' perceptions présentes;

ainsi un bruit (pie l'on entend en rêvant se

môle au rêve par les idées c^u'il fait naître

et en change la nature ; 1 abondance de

la liqueur prolifique dans les vésicules sé-

minales produit une impression dont la

perception donne lieu à des rêves lascifs ;

l'action des urines sur les parois de la ves-

sie fait sentir pendant le sommeil le besoin
d'uriner, et produit des rêves qui s'y rap-
portent. Des illusions analogues naissent de
^ertains états maladifs ; une digestion labo-
lieuse par excès d'aliments, dans !ai]uelle

l'abaissement du diaphragme est gêné et la

resfiiration pénible, fait rêver la présence
<i'un poids qui oppresse, ou d'un être ani-

mé, de forme variée, bizarre ou clfra\'ante,

qui comprime le îliorax, phénomène au-
ipiel on a donné le nom d'incube; des affec-

tions organiques du cueur causent des rêves

suffocants, et qui produisent ce réveil en
-sursaut si fréquentent dans ces maladies

;

les hydropisies diverses, l'ascile surtout,

en font naître qui ont pour objet des eaux
s'écoulant en torrent, tombant en caseade

terminent font sur les prolongements encé-
phaliques internes, et que notre âme, libre

de ses rapports extérieurs , et par consé-
quent de toute distraction, pcr(;oit avec la

{)lus grande exactitude.

Mais une chose digne de remarque dans
la pensée des rêves, c'est sa fugacité. En
effet, bien que l'homme rêve toujours pen-
dant la suspension des fonctions de ses or-
ganes (car il est une intelligence, et l'on

ne peut le concevoir un instant sans ijenséc,

j)uisque la pensée est sa vie, comme celle

de la matière organisée consiste dans ses
fonctions), toutefois ordinairement au ré-
veil les rêves se dissipent, l'esprit demeure
entièrement vide de ces conceptions, la

mémoire ne peut rien rapjicler de ce qu'elle
a retracé pendant le sommeil , ni de tout ce
que l'imagination a pu produire. Et cela
ne doit pas nous surprendre; l'homme n'a-
gissant alors que sur des sensations ou des
idées qu'il ne fait, pour ainsi dire, qu'ef-
tleurer, qu'il parcourt avec une rapidité ex-
trême, et seulement de souvenir, n'en peut
recevoir une impression profonde, et cette
impression est promptement effacée au ré-
veil par des réalités. Le même |ihénomènc
a lieu pendant la veille ; combien de fois

des sensations, des idées ou des produits
de l'imagination ne s'échappent-ils pas de
notre mémoire au moment oîi ils viennent
de naître, de telle sorte que nous ne pou-
vons les ressaisir qu'avec une grande difli-

culté? Au reste, si souvent les rêves s'éva-
nouissent avec tant de promptitude, cela n'a
lieu que lorsqu'ils ont pour objet des idées
qui nous frappent faiblement, et il n'est pas
rare que nous jiuissions, à notre réveil, cl

même après un assez long intervalle, en
rappeler tous les détails avec la plus grande
exactitude. On peut même, lorsqu'un rêve
a été interrompu, en provoquer et en déter-
miner volontairement la suite, en fixant
fortement notre pensée sur ce qui en était

l'objet, et en nous livrant de nouveau au
sommeil; nouvelle preuve qu'il ne saurait
être un produit de la matière.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici dé-

montre [deinement que le sommeil n'appar-
tient point à l'homme

,
qu'il lui est étranger,

qu'il n'est que le repos des organes, qui fa-
tigués, atlaiblis, épuisés par leur exercice,
ont |:erdu la faculté de le servir.
Mais quelle est la cause immédiate de cet

état organique? Consiste-t-elle dans un cn-
gorgeuient du cerveau?... Une compression
céréiirale, les narcoticpies, tout ce qui pro-
duit dans cet organe un afflux considérableou inondant les lieux où l'on se trouve pin-

cé, etc. Tous ces rêves proviennent des iui- du fluide sangum, le développe; et, d'après
l)ressions variées que les causes qui les dé- cola, il semblerait évidemment qu'il n'estque

(Sr.2) Voici cctic déclaration d'un écrivain qui n'a

point loujîi (Je rcpuilicr l'ei-reur, et de revenir à la

vérilé (i«'il avait abandonnée.
< En 1821, dans mon onvrago sur la physiologie

du système nerveux, j'ai liauteuient professé le ina-

tériiilisme. L'aimée préi édcnte
,

j'avais publié un
Italie sur la folie, dans lequel sont émis des prin-

«ipes contraires ou du moins en rapport avec tes

croyances revues généialeinent (p. 48,31, Met lli);

qui

et à peine avais-jc mis au jour la pliysiologie du
système nerveux, qiie de nouvelles méditations sur un
phénomène bien extraordinaire, le somnambulisme,
ne me permirent plus de douter de l'existence, en
nous et hors de nous, d'un principe intelligent loiil

(I fuit différent des existences matérielles. Il y a chez
moi, à cet égard, une conviction profonde, fondée sur
des faits que je crois incontestables ^" m^irs
18iU. >
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dA qu'à l'excès de plénitude des vflisscfuix

ct'réhraux. Toutefois le Kommcil est volcm-
tairo; il suflit do se dérolicr A la luniièro et

au bruit, de susi)enilre tous ses inouvcmcrils,

el do vouloir dormir, pour le produire, tant

la matière vivante a de tendance vers le re-

pos 1 tant elle ne se soutient en action que
par des excitations plus ou moins vives!
Serait-il donc en notre pouvoir d'engorger à

volonté notre cerveau, dont les mouvements
vitaux, comme ceux de tous les autres or-

ganes, échappent h notre empire (833) ?

Avouons que la cause immédiate du som-
meil nous est inconnue, et contentons-nous
de dire qu'il dépend de la diminution ou de
l'alfaiblissement du principe matériel, fjuel

qu'il soit, qui détermine les transmissions
sensitives, les manifestations diverses, les

mouvements de la locomotion, et que la vo-
lonté dirige, el qu'il a été établi par l'intel-

ligence suprême, afin que ce juincipo j ûtse
réparer yuir rinaction sullisaiiiment luTilon-

gée des instruments de nos relations, ^'oilà

pourfpioi tout accès se ferme aux im|ircs-

sions extérieures, et tout mouvement est

soustrait à l'empire de la volonté par l'cn-

gourdisfement cle rencéjiliale.

Mais dès que le principe des fonctions
sensitives et locomotrices a repris son
énergie , dès que les ai'.pareils sensitifs et

locomoteurs ont retrouvé dans le repos l'ac-

tivité qu'ils avaient perdue, les premiers
s'ouvrent aux impressions extérieures, qu'ils

peuvent ilc nouveau transmettre, et les

seconds offrent h l'homme leur force locomo-
tiice qu'ils peuvent alors exercer; en un
mot, les uns et les autres s'éveilloH , car

l'éveil ne peut appartenir qu'à la matière,
(|ui, seule, a besoin de se reposer et dont les

fonctions sont nécessairement inleiiuitlen-

[QS, et ne peut être exercé par un èlr*' imma-
tériel, intelligent, dont l'activité constitue la

vie, et qui ne rfoj-/ jamais. Aussi , bien que
nos instruments fatigués réclament vive-
ment un repos encore nécessaire, d-ans plu-
sieurs circonslan'^es nous les forçons de
s'evcillc)', et même nous en limitons le ;om-
meil, et nous lui donnons une régularité de
durée très-remarquable ; nouvelle preuve
évidente de l'existence d'un être intelligent

essentiellement libre au milieu de nos orga-
nes , et par conséquent immatériel. Cela
s'observe dans les cas où une idée prédomi-
nante occu]ie fortement l'esprit, et oii un
|)rojet conçu, des occupations forcées , fixent

le temps du repos des organes.
Dans d'autres tas, ce repos est troublé, non

jioirit directement jiar l'homme lui-même ,

mais par des causes venues du dehors ; nos
instruments alors sont réreiUés. Un l)ruit

jilus ou moins intense, une lumière plus ou
moins vive, une imj'rcssion plus ou moins
sensible sur le s^'Stème cutané , une odeur

jilus ou moins fénélrante, des ini|iressions

internes , telles que celles |)roduiles i)ar les

matières fécales ou les urines sur les parois

des intestins ou de la vessie, produisent co

phénomène. Les appiareils qui reçoivent ces

impressions, et qui en sont plus ou moins
vivement excités, les transmettent tantôt

faiblement, et tantôt avec une intensité plus

ou moins considérable. Dans le premier cas,

l'homme les perçoit obscurément , et il ne

réveille ses organes cpio d'une manière lente,

et pour ainsi dire avec réllexion , ou même
il les laisse en repos, jugeant que leur réveil

n'est pas nécessaire. Lorsque , au contraire,

la transmission est vive, le réveil est rapide,

et l'homme alors ouvre tous ses appareils

aux impressions extérieures, se meut même
si les circonstances l'exigent , bien cjue ses

organes soient plus ou moins engourdis

(i;ouvclle preuve qu'il n'a aucun rapport de

nature avec la matière, qui ici tend évidem-
ment au repos

)
, ou bien il les abandonne à

eux-mêmes , si leur action est inutile , et ils

r.'picnnent leur sommeil.
\jn phénomène non moins remarquable

est le réveil déterminé par un bruit léger,

insolite, ou qui se lie à quelque idée précé-

demment conçue , tandis que le sommeil

n'est pas troublé par un bruit beaucoup plus

fort, mais que l'on a l'habitude d'enlendrc;

et qui n'oifre aucun iiilérêt. Dans ces deux
cas, l'appareil auditif restant le même, il est

évident que la matière organique n'y est

pour rien, et que la cause en est intellec-

tuelle. Dans le premier, l'être intelligent

éprouve une sensation qui lui est inconnue,

il veut en voir la cause ; ou (jui l'intéresse ,

et il veut la juger ; il réveille alors ses orga-

nes. Dans le second cas, le bruit qu'il entend

est le même qui l'a longtemps frappé , il le

sait ; rien alors ne l'excite , et il laisse dor-

mir sesajipareils. Si ces phénomènes étaient

purement matériels, le conirairc devrait

arriver. 'Ils dépendent donc d'une autre ( aiise,

et cette cause, c'est Vaticntion, portée vive-

ment , dans l'un , sur une ]iercc|)tion_incon-

nueou qui attire, détournée , dans l'autre ,

d'un bruit accoutumé , et démontranl ainsi

que le sommeil est étranger ù I intelligence.

Enlin il est des circonstances où les rêves

eux-mêmes déterminent le réveil. C'est

lorsciue une émotion vive , brusque, nous

agite, comme dans ceux où nous croyons

tomber dans un précipice , où un ennemi
nous poursuit et est près de nous atteindre ,

ou bien lors(pie nous y éprouvons les dou-
ceurs d'un bonheur inespéré , les angoisses

du désespoir ou l'agitation d'une joie exces-

sive. Dans tous ces cas , une modification

organique perceptible se développe, comme
dans la veille, au dedans de nous, et nous la

percevons, ce qui démontre encore que c'est

un être spirituel qui pense et qui sent dans

(853) Le (icspiigorgeons-noiis lorsque nous résis-

tons ou somniiil, que nous le fuimliaunns (.'(iicacc-

nicnt, que nous le dissipons; lors surtoul que nous
nous éveillons h noUfi gi é, à l'Iieure que noire vo-

lonté prescrit, qu'elle a (lélcrniinéc il"a\ance? On no

ni'TioNN'. i)'.\xTi!noroi.m;iK.

peut pas (ihe non plus que ce soit le cerveau qui

s'engorge et se déseng<«'ge \olonlaiieiTient lui-mcme,

car la maliérene peut vouloir. Qu'est-ce donc (pie ti?

scniineil

' peut

allittido.

k\
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les rCves ; celte perceplioti le fait réagir sur
ses instruments , soit pour fuir le mal dans
lequel l'imagination l'avait plongé, soit pour
posséder plias pleinement le bien dont elle

le faisait jouir, et, par cette réaction, tous

SCS sens excités, réveillés, s'ouvrent aux
impressions extérieures, et le ramènent à la

réalité (83 V).

Le sommeil ou le repos des organes qui

est, terme moyen, d'une durée de six heures,

présente des variétés remarquables dans les

Ages, les sexes, les individus, les ]irofessions,

la manière de vivre, les climats, les saisons.

Dans l'enfance, oiî les appareils sensitifs

et locomoteurs s'exercent continuellement
etavec beaucoup de vivacité, leurépuisement
est très-rapide; aussi leur sommeil est-il

fréquent et profond; il est court, léger, in-

terrompu dans la vieillesse par une raison
contraire; et, dans la jeunesse et la virilité,

il présente une infinité de nuances entre ces

deux extrêmes, dépendantes de l'exercice

plus ou moins actif des sens et des organes
locomoteurs.

La femme se rapproche de l'enfant par la

rapidité de Tépuisenient de ses organes, et

un long sommeil est pour eux d'une rigou-
reuse nécessité.

Cela se remarque aussi dans les individus
dont l'organisation est analogue à la sienne,

ou dont les professions exigent un exercice

violent et prolongé des sens et de l'appaveil

locouioteur. Toutefois, si cet exercice laisse

desimiii-essions douloureuses dans les mem-
bres, leur perception trouble, empêche ou
du moins retarde le sonmieil, qui n'a lieu que
lorsqu'elles sont entièrement dissipées, parce

que, dans l'inquiéludc ([u'il éprouve, l'être

intelligent qui les per(;oit réagit sur ses ap-
pareils sensitifs et locomoteurs, et les force

à rester dans l'état de veille.

C'est par la même raison que la douleur,

qu'une idée prédominante, qu'une atl'ection

morale vive, empêchent de dormir.
Il est des individus qui dorment profim-

démentau milieu du lirait le plus éclatant;

il en est d'autres que le moindre souffle, pour
ainsi dire, réveille. Les sens des premiers
s'épuisent profondément; ceux des seconds
conservent toujours de leur faculté trans-

missive.
L'habituilc influe encore sur ces phéno-

mènes. Un bruit empêche de dormir celui-ci,

pour qui il est insolite; son attention portée
sur l'dlijet qui le produit en est la cause.

Celui-là, au contraire, qui y est accoutumé,
pour (jui il n'a jilus rien qui frappe, qui s'en

détourne aisément, qui 1 oublie, dort paisi-

lilemcnt au milieu de tout son éclat. Celle
faculté que nous jiossédons de fixer notre
aUenlion sur une impression reçue ou de
l'en éloigner h notre gré, démontre évidem-
montl'immatérialitéde notre être. Elle expli-
ijue aussi pourquoi le sommeil un pusilla-

nime csl toujours léger, agité, Jans la frayeur
([u'un danger même éloigné lui inspire, et
pourquoi celui du courageux est paisible au
milieu du péril le plus imminent.
Un régime très-substantiel , l'usage des

liqueurs spirilueuses, rendent le repos des
organes long et profond; ils engourdissent
les sens et affaiblissent leur faculté trans-
missive.

Enfin les climats extrêmes, l'équatorial et

l'hyperboréen, influent aussi sur le sommeil,
et en augmentent la profondeur et la durée,
l'un en épuisant rapidement les appareils
des sens et de la fonction locomotrice, et

l'autre en les engourdissant. Les deux sai-

sons qui s'y rapportent exercent des in-
fluences analogues.

SON. Voy. Oreille.
SOUC.HO, HotLQCE Sorgho (Sorghum vul-

gare,'\\i\d.; Holcus sorghum. Lin.).—Le sor-
ji;ho est cultivé dans tout l'Orient, jusqu'au
fond de l'Inde, sur les côtes orientales et oc-

cidentales de l'Afrique, enfin dans l'Europe
méridionale, particulièrement en Portugal.
Cette espèce de millet est beaucoup plus
productive, et ses grains sont beaucoup plus
gros que ceux des espèces que nous avons
étudiées précédemment. Dans l'Europe mé-
ridionale, on cultive une autre espèce, le

sorgho sucré (sorghum saccharatum) moins
pour son grain que pour sa tige et la dispo-
sition de ses panicules, qu'on emploie h faire

des houssoirs. Dans l'Inde orientale, on
cuHive encore le sorgho bicolor, qui n'est

qu'une simple variété du sorghum vulgare
et le sorghum cernuum. Suivant Uoxbourg,
dans les contrées où le riz ne vient point, le

sorgho fait la nourriture de plusieurs peu-
plades, surtout do celles des montagnes. Si

la culture de cette plante avait été précé-
demment aussi répandue en Orient qu'elle •

l'est maintenant, les auteurs anciens nous
auraient fourni sur son compte des rensei-
gnements plus multipliés que nous n'en
trouvons. Los anciens parlent d'un froment
élevé, qui croît dans la Bactriane, et dont le

grain pouvait être aussi gros que des olives,

d'une graminée qui avait des feuilles do
quatre pouces de la'rge; d'une autre grami-
née, enfin, cultivée dans l'Inde, nommée
|3o(r;io:of.

Mais toutes ces dénominations ne présen-
tent rien de précis. Bechman fait, avec beau-
coup de justesse, application à la variété
noire du sorgho de ce que Pline û\l{Uisi.
liai., ]. XVIII, c. 7) sur un grand millet noir
dont les feuilles ressemblent à celles du ro-
seau, et (jui alors avait été transporté de
l'Inde depuis dix ans. Il ne parait point qu'a-
lors ce grain se soit beaucoup répandu, car
aucun des écrivains qui l'ont suivi n'en a
parlé. C'est par les Arabes que le sorgho
s'est répandu dans l'Orient, comme c'est par
les Portugais qu'il l'a été dans l'Occident.

(87)1) Nous ignorons, au réveil, l'époque à l.-i-

quelle nous nous soniincs endormis, et la durée
qu'a eue notre sommeil. Cela provient île ce que, le

Ituips ne se mesurant que par des mouvements, cl

aucun mouvement extérieur n'étant perçu au mo-
ment du sommeil et pendant sa durée, nous ne
pouvons apprécier ni cette durée ni le moment où il

a commencé.
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Le nom de Mohrhirse, que lui donnent les

Allemands, est composé de Molir, maure, et

de Ilirse, millet; c'est pourquoi onl'apjjelle

encore en Allemagne grain noir {Ncger!-:or)i).

On n'a trouvé aucune espèce de millet à

l'état sauvage.
. SOUDAN, ou Nations noires qui habitent
L'iNTÉaiEUR DE l'Afrique. — lUcn n"a plus
contribué à répandre des notinns vagues et

erronées en matière d'ethnologie que l'usage

imjjroprede certains noms généraux. Ainsi

on n'est pas toujours d'accord quand il s'a-

git de déterminer quelles sont, parmi les

races africaines, celles que l'on doit consi-

dérer comme des races nègres, le sens de
cette expression n'aj^ant été jamais rigoureu-
sement déterminé. 11 faut bien se le rapjie-

1er, le mot nègre n'est point un nom de na-
tion, un nom que certains peuples se soient

appliqué à eux-mêmes; il désigne seule-
ment un type idéal résultant de l'ensemble
il'un certain nombre de caractères pliysiqucs

tels que ceux que nous présentent les natu-
rels de la Guinée, dans l'Afrique méridio-
nale, et leurs descendants en Amérique et

aux Antilles.

Quand quelques-uns de ces caractères
viennent à manquer dans une nation afri-

caine, quoiqu'elle ait la peau noire ou pres-

que noire et les cheveux laineux, Inen des
gens ne veulent point la comiirendre pa;;ui

les races nègres. Ainsi on a dit que les Ca-
fres et les Hotlentots ne sont ])as nègres.
D'après ce même principe, il faudrait aussi
faire une exce[ition pour les nations de l'in-

térieur de l'Afrique ou du Soudan, dont
quelques-unes ne nous offrent réellement
pas dans leurs traits de ressemblance bien
marquée avec les nègres de Guinée.
On croit que l'Afrique centrale est parta-

gée par une immense chaîne de montagnes
qui s'étend sur toute la largeur du continent,

à dix degrés environ au nord do l'éijuateur,

depuis le cajiGuadarfui à l'est, jusqu'au
cap Roxo, à l'ouest. Une partie de cette

chaîne, du côté oriental, était désignée
par les anciens sous le nom de montagnes
de la Lune , montagnes qu'ils suppo-
saient receler les sources du Nil. La partie

occidentale au-dessus du Mandara, ainsi que
nous l'aiiprennent Denham et Clapperlon,
est apjieiée aujourd'hui parles musulmans
Jeljcl-Kumra,ce qui veutdi.-eaux iiionlagnes

de la Lune; ce nom enfin est appli((ué jiar

les géographes modernes à la chaîne entière,

dont la continuité çst plutôt probable que bien
complètement prouvée. La chaîne du Kong
qui traverse dans une direction semblable
la grande projection occidentale de rAfrif[ue,

paraît être une prolongation du même sys-

tème de montagnes. C'est immédiatement au
sud de cette chaîne que se trouvent les seu-

les races africaines qui présentent les carac-

tères distinctifs des nègres dans leur com-
plet développement et portés au plus haut
degré. Cette chaîne sépare la portion compa-
rativement civilisée de l'Afrique, les pays
liabités par des musulmans, des vastes soli-

tudes du midi, pays sauvages où ne pénè-

trent jamais les chameaux et les caravanes,
navires et Hottes du ('iéserl.

Les montagnes du Mandara, d'après ce
que que nous dit D'jnham , ne sont pas très-

éicvées, mais elles ne sont que les premiers
contre-forts d'une vaste chaîne alpine. On
assura à notre voyageur qu'elles se prolon-
gent vers le sua jusqu'à une distance égale
à celle qu'on yieut pai'courirdans deux mois
de marche, et (jue, dans plusieurs endroits,
elles sont dix ft)is plus hautes que celles qui
dominent les plaines du Mandara. Les seules
communications qui existent entre le Sou-
dan et le« régions les plus .reculées vers le

sud se font par l'entremise d'un petit nom-
bre d'esclaves atTranchis, hommes aventu-
reux , qui pénètrent dans l'intérieur des
montagnes avec des verroteries et d'autres
articles de commerce qu'ils apportent du
Soudan. Ils reçoivent en échange des peaux
eides esclaves.

Les nations qui liabitent ces lieux sauvages
sont très-nombreuses. Chez presque toutes on
trouve la toutume de se peindre le corps de
difl't^rentes couleurs. Onditquedans les rela-
tions des sexes, il règne une complète promis-
cuité, et que même les liens de parenté n'y ap-
portent aucune restriction. Le pays renferme
un assez grand nombre de lacs très-étendus,
abondants en poissons; les vallées produisent
desmangues, des ligues sauvages, et des pis-
tac'.es de terre. Denham décritles habitants de
ces montagnes comme ayant des cheveux lai-

neux ou jflutôt cré()us etdurs, qu'ils laissent
reton]bcrjusquesur leurs yeux; il vit autour
de leurs bras et à leurs oreilles des anneaux
qui lui parurent faits en os; chaque homme
portait on outre à son cou, de un à six rangs
de dents provenant des ennemis qu'il avait
tués à la guerre. Denham leur vit aussi des
dents et des fragments d'os attachés à l'ex-

trémité des mèches feutrées de leurs sales
cheveux. Leurs corps étaient manjués en
(lifTérents points de plaques rouges, et leurs
ilents étaient teintes de la même couleur.
Cette sorte de parure, le caractère de leur
physionomie, leurs gestes, tout leur exté-
rieur enffn avait quelque chose de si sau-
vage et à la fois de si farouche qu'on no
pouvait manquer d'en être vivement frappe.
Les tentatives qu'on fit pour établir avec
eux des relations furent sans aucun succès :

ils se refusèrent à toute communication;
mais ayant obtenu qu'on leur donnilt la car-
casse d'un cheval qui venait de mourir, ils

s'empressèrent de l'emporter dans leurs mon-
tagnes, et les feux qui brûlèrent pendant
toute la nuit, ainsi que les hurlements sau-
vages qui faisaient retentir la vallée, prou-
vèrent qii'ils y célébraient leur sale festin.

Au nord de la ligne que nous avons ci-
dessus indiquée, les' nations africaines sont
comparativement civilisées. Elles s'occupent
d'agriculture et possèdent non-seulement
les arts nécessaires à la vie, mais encore
quelques-uns de ceux qui servent à l'em-
bellir; elles ont de grandes villes dont plu-
sieurs , dit-on, contiennent de 10 à 30,0(!0

habitants, ce qui suppose une industrie assez
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avancée et des ressources ré^iiiièrement

assurées pour les subsistances. Lelat actuel

est le résultat de changeuients qui se sont

opérés dans l'inlérieurde l'Afrique depuis

trois ou quatre cents ans environ, car nous
avons la preuve historique que, dans ces

mêmes régions où maintenant le commerce
et raj;riculture sont dans un état llorissant,

la [)opulation ne se composait, avant l'intro-

duction de l'islaniisrae , que de sauvages
aussi féroces et aussi cruels que les naturels

des régions du sud, chez les([ue]les les mis-
sionnaires musulmans n'ont jamais pénétré.

On voit donc que l'état de la société n'est pas
resté slationnaire dans toutes les parties de
l'Afrique, et que depuis son origine il a fait

quelques progrès.
Dans ce que M. Park nous dit do Sego,

nous voyons que cetle capitale du Bambarra
renferme environ 30,000 habitants, que les

maisons ont deux étages et des toits plats ;

qu'il _v a des mosipiées dans chaque quartier

et des bacs pour le passage des hommes et

des chevaux d'un côté à l'autre du Niger.

« La vue de celte grande ville, dit M. Park,

la multitude de canots qui sillonnent la ri-

vière, cette po[nilaîion nombreuse, l'élat de
culture des campagnes environnantes, tout

ce que je voyais, en un mot, donnait l'idée

d'une civilisation et d'une richesse que je

ne m'étais guère atten lu h trouver dans le

cœur de l'Afrique. » Plus loin vers l'est,

notre voyageur rencon'ra une grande ville

nonmiée Kabba, située au milieu d'un su-
perbe [)ays, parfaitement cultivé, qui rap-

pelait à beaucoup d'égards les campagnes du
centre de l'Angleterre.

Les premières descriptions du Soudan se

trouvent dans les ouvrages des géographes
et des voyageurs arabes, Edrisi, Ibn Batuta,

Léon r.\fncain et plusieurs autres noms cé-

lèbres. Les ouvrages do ce dernier contien-

nent la description de presque toutes les

parties connues do l'intérieur de l'Afrique,

situées au nord de la grande chaîne de mon-
tagnes. Il paraît t[ue plusieurs Etals maho-
métans s'étaient foimés dei)uis j'ou de temps
dans ce pays. Léon, qui semble avoir com-
pris mieux (ju'aucun écrivain grec ou ro-

main la nature des renseignements que
réclame l'ethnologie, nous apf^rend pour
chaque gi'and district quelles étaient les

langues parlées par les habitants, et quelles

étaient les races auxquelles ces hommes ap-

partenaient. 11 divise toute la partie inté-

rieure de l'Afrique qui lui était connue, en

([uinze Etals gouvernés h cetle épocpie par
(juatre rois, et il semble dire que dans cha-
cun de ces royaumes il y avait une race et

une langue différentes. Les souverains do
ces Etats étaient mahomélans, et parmi les

noms qu'il leur donne se trouvent ceux
d'Omar et d'Abraham, ou peut-être Ibrahim.
Les pays situés à l'est du Bornou compo-
saient le royaume de Gaoga; Bornou était le

second royaume; (iuber qui' fait mainte-
nant partie du Hatisa, était le troisième, et

Tombutum, à l'ouest, le quatrième.
Nous avons quelques spécimens des prin-

cipaux idiomes que parlent les nations de
l'intérieur du Soudan , et bien qu'ils ne
soient pas sulTisants pour servir de base à

des conclusions positives, ils donnent lieu

cependant do supposer que toutes ces lan-
gues se rattachent à une mémo famille.

Sous le rapport des caractères physiques,
ces peuples diffèrent considérablement les

uns des autres. Tous les voyageurs s'accor-

dent à nous représenter les iiabitants du
Bornou comme se rapprochant du type idéal

du nègre, beaucoup plus que les naturels
du pays de Haiisa, ces derniers sont décrits

comme de très-beaux hommes. M. Jackson
nous dit qu'ils sont spirituels, intelligents,

industrieux. « Ils ont une figure noble et

franche, avec des yeux noirs très-exoressifs
et un nez fortement prononcé. »

On nous dit à peu près la même chose des
naturels du Borghou, du Yarriba et des au-
tres pays de l'intérieur qui se rattachent
plus ou moins à ce ciu'on nomme les em-
pires du Soudan.
SPIBITL'ALITÉ de lame. Voij. PHysiOLO-

GIE INTELLECTUELLE Cl ExCÉPHALE.
SPLANCHNOLOGIE. Votj. Anatomie hc-

MAIXE.
SQUELETTE. Vni/. Os.
STATION VERTICALE. Voy. Mouvement.
STRUCTURE ORGANIQUE, ses variétés.

T'oî/. Variations.
STRUCTURE des animaux , con.sidérée

dans son ensemble. Voy. YIntroduction.
SUBSTANCE. Voy. Langage.
SUCCESSION.'des plantes et des animaux.

Voy. VIntroduction.
SUÉDOIS. Voy. Elrope moderne.
SUICIDE. Voy. Longévité.
SYNDESM0L0G1E. Voy. Anatomie hd-

MAINE.
SYSTÈME VASCULAIRE dans les ani

-,

maux. Voy. YIntroduction.

TABOU, ceque c'est. Voy. Malaise (Race).

TABOUEN. Voy. Malaise (Race).
TACHES de naissance. Voy. Peau.
TACHES de rousseur. Voy. Peau.
TACT. Voy. Toucher.
TAILLE HUMAINE. — Quelques natura-

listes ont étudié les lois que suivent les va-
riations de la taille humaine , d'après les

diflërentos races, l'élat de civilisation, le cli-

mat et ré})oque.
M. Quételet s'est livré à des recherches

très-curieuses à ce sujet ; nous allons les
ex|)oser dans leurs principaux résultats.
La taille de l'enfant qui vient de naîtra

varie de 433 à 500 millim. D'après les ta-

bleaux qui leprésentent la hauteur succès-
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sive du Lori)s aas diUoienls Ages, on voit

(juo la croissani-e la plus rapide a iicvi ini-

inéJiatemeut après la naissance , et elle est

pondant la première année de 2 décimètres,
environ d'un sixième de sa croissance to-

tale. Sa taille est alors un peu moins des
<leux tiers de sa taille totale. La croissance
estdeO" 1, pendant la deuxième année. A
deux ans neuf mois environ il a déjà la

moitié de sa taille à l'âge adulte. Pendant
cette troisième année la croissance n'est

guère qu'un tiers de ce qu'elle était pendant
la première, et jusqu'à l'âge de quatre ou
cinq ans la rapidité de la croissance dimi-
nue toujours de plus en plus; mais h partir

de cette époque jusqu'à l'âge de puberté elle

se fait à peu près d'une manière uniforme.
Cet accroissement n'est plus alors que de
se""" par an, ou un vingtième de l'accroisse-

ment total. Après l'âge de la jjuberlé la

taille continue encore à croître, mais assez
faiblement. Ainsi à seize ou dix sept ans,
elle n'augmente plus (jue d'environ 0'" k, et

dans les deux années suivantes elle ne croît

que de 2 centimètres seulement. Entin, à
vingt-cinq ans , la croissance totale do
l'homme ne paraît pas être entièrement
achevée, mais elle est si insensible que l'on

pense qu'elle est ai rivée à son terme.
Si l'on représente l'accroissement de

l'homme dès la vie totale par une courbe
dans laquelle l'âge du fœtus soit l'abscisse,

et la taille l'ordonnée , on trouve que pen-
dant les premiers mois après la conception
la courbe se rapproche considérablement de
la verticale, ce qui indique que son accrois-

sement est extrêmement rapide ; en etfet

avant le quatrième mois il a déjà plus de la

moitié de sa grandeur au moment de la

naissance, et pendant les derniers mois qui
la précèdent il croît plus que pendant une
année à l'âge de six ou sept ans.
Chez les femmes les lois de la croissance

ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont
ordinairement plus petites que chezl'homme,
1° parce qu'elles naissent ]ilus petites de 5

centimètres ;
2° leur développement est plus

lent ;
3° il s'arrête plus tôt.

Les filles en naissant ont 49 centimètres
elles garçons 5V. Cette diliérence se retrouve
dans les âges suivants et même en croissant,

car de cin([ à quinze ans , la croissance an-
nuelle est de 50°"" pour les garçons et 52
j)Our les filles ; mais quoi([ue la croissance
réelle des filles sont moins grande que celle

des garçons, cependant leur accroissement
relatif est plus rapide, puisqu'à deux ans et

quelques semaines elles ont dcyà la moitié

de la taille qu'elles devaient avoir, et qu'à
seize ans leur accroissement est presque
aussi avancé que celui des garçons l'est à

dix-huit.
Voici le tableau (pie M. Quételet a dressé

de la taille aux diiférçnts âges :

Ages. Iloniiii. Fcimn. Ages. Homni. Feniiii.

Niiiss. 0,500 0,iOO 5 0,764 0,7:S2

1 an. 0,01)8 0,(in() i 0,8-28 0,f)\H

i O.fi'Jl e,(iSl 5 O.'J'JS 0,071

Ages.
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leur avons comparé, les réformés ont été

j)resi|vie aussi nombreux que les appels dé-

finitifs.

La connaissance de ces faits est d"un grand
intérêt pour l'économio poliliiiuo aussi bien

que pour la physiologie ; et elle |)eut don-
ner lieu à des considérations très-importan-

tes sur les relaies qui doivent guider dans

les tentatives à faire pour l'amélioration des

races de bestiaux.

En France, la taille de l'homme est peu
élevée. D'après les recherches publiées il y a

une quinzaine d'années sur le recrutement

de l'armée, on voit que la taille moyenne
des conscrits de vingt ans était alors de

1 m. 398 mil., et sur 100 de ces jeunes gens,

on en comptait 28 environ qui étaient réfor-

mes par défaut de taille, c'est-à-dire qui

avaient moins de l m. 299 mil.

Depuis cette époque, la taille est un peu
plus élevée en France, et cela s'explique fa-

cilement, car depuis le retour de la paix, le

bien-être général s'est augmenté.
11 serait diliicile au juste tl'ajiprécier cette

augmentation et de déterminer quelle est au-
jourd'hui la taille moyenne en France ; car

l'administration de la guerre ne tient plus

compte que de la taille des hommes du con-

tingent, c'est-ù-dire ayant la taille requise

par la loi ; mais parmi ceux-ci nous sa-

vons par des relevés exacts que sur 100 il y
en a:

52 qui ont moins de 1, G.îI millimètres;

16 qui ont de 1, (551 à 1, 078 mil ;

l'6 qui ont de 1, 678 à 1, 703 mil.;

3 qui ont de 1, 732 à 1, 7.39 rail. ;

7 qui ont de 1, 732 h 1, 787 mil. ;

et l seulement de 1, 787 millimètres.

A Paris, la taille des jeunes gens trouvés

bons pour le service militaire est de 1 m.
692 mil. ; mais il faut toujours se rappeler
que ce contingent ne constitue guère qu'en-
viron la moitié des conscrits, et q\ie sur le

nombre des réformés, il en est 25 pour 100
qui ont pour motif le défaut de taille.

Du reste, la taille des hommes varie beau-
coup dans les diflérentes parties de la

France, ainsi qu'on le peut voir par les car-

tes figuratives, dont l'intensité dos teintes

sur les divers départements indiquent à peu
j)i-ès le rang qu'ils tiennent chacun dans
l'échelle totale. Dans la Bretagne, les hom-
mes sont les plus petits de la France. Au
midi leur taille est un peu plus grande ; au
nord-est elle est à son maximum. Il existe

toujours, comme nous l'avons dit plus haut,

un rapport entre la taille et la richesse ;

mais ce rapport est moins constant qu'à Pa-
ris. Cela tient à ce que d'autres causes de
]ierturbation viennent se joindre aux pre-
mières ; ce sont par exemple les dilTérences
des races.

La taille est toujours plus élevée dans les

pays tempérés ; ainsi les Patagons paraissent
les hommes les plus grands, tandis i[ue les

Lapons sont les plus petits. En Europe la

taille est peu variée. Ou a écrit que la trans-

plantation des races tend toujours à aug-
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cette assertionmenter la taille de l'homm
a besoin de preuves.
Les voyageurs modernes, les navigateurs

surtout, ont pris avec soin la taille moyenne
des divers peuples qu'ils ont visités. Pour
mieux hxer les idées à ce sujet, nous allons

donner quelques-unes de ces mesures, en
ne citant que les extrêmes :

PECPLES UE PETITE TAILLE.

Rosfliiinans montagnards,
Ks(|uiniaux,

Papous inéiis d'Offack

,

Kaiutscliadales,

Tarlares mongols,

Millimètres.

1 ,:299

1 ,299

1,189
1,570
1,570

l'El'l'LES DE GRANDE TAILLE.

MilUinètrcs.

Nouveaux Zélandais, 1,8!

4

Caraïbes de fAméiique méi-idioiiale, 1,868

Habitants des iles des Navigateurs, 1,89.";

Patagons, les plus grands, 1,949

Ainsi la taille moyenne des peuples nains

est de J m. 299 mil., et celle des peuples géants

est de 1 m. 9V9 mil. ; la moyenne entre ces

deux extrêmes est de 1 m. 62i mil. Mais i)Our

obtenir la vraie moyenne de la taille du genre
liumain, il faudrait mesurer dans chaque
peuplaile la même fraction du nombre
des hommes ([ui la composent, et prendre

la moyenne de tous les résultais. Ce geiu'e

de recherches se ferait aisément jiour une
nation en particulier, habinKiruue portion

de la surface terrestre, séparée de toutes

les autres par des barrières naturelles.

En suivant cette marche, qui a déjà fixé

l'attention de quelques savants , on appren-

drait enfui si la taille des hommes éprouve
ou non quelque variation générale. Aujour-

d'hui que les circonstances atmosphériques
sont arrivées à un état stationnaire, il semble
qu'il en soit de môme pour tous les êtres .

organisés ; en sorte que le genre humain
possède un j/irincipe de vie cai)able d'entre-

tenir à perpétuité certaines dimensions
moyennes du corps, au milieu de toutes

leurs variations accidentelles. Mais on peut

croire aussi que ce principe se fortifie, ou

bien qu'il s'atfaiblit d'une manière continue,

ou enfin qu'il doit avoir une marche as-

cendante et descendante , analogue à celle

de chaque individu en particulier.

Il est à peu près certain que la taille de

l'homme n'a point varié depuis les temps
historiques les plus reculés. C'est ce que
prouvent les momies égyptiennes, et ce que
jirouverait au besoin la connaissance des

mesures de l'antiquité. En admettant, ce ciui

est infiniment probable , que ces mesures
ont été prises sur la nature humaine , on
trouve que la taille des Egyptiens était de

1 m. 701 millim.; celle des Grecs, de lm.7V6
millim.; celle des Romains, 1 m. 669 mil-

lim. ; et celle des Arabes, 1 m. 814- millim.

Enfin il serait bon de connaître les va-

leurs extrêmes de la taille humaine dans

son état actuel , c'est-à-dire la taille des

plus petits nains et celte des plus gran(b

géants. Rarement les premiers ont eu moins

de C30 millim.; mais on ne cornait pas
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aussi bien la liniile des tailles gigantesques.

( VolJ. GÉANTS.
)

TAITIENS. Toi/. Malaise (Race).
TAMANAQUES. Voy. Caribes.

TAMOULS. Voy. Aborigènes.
TATOUAGE. Voy. Malaise (Race).
TAUREAU. Voy. Boelf.
TEMPÉRAMENT NERVEUX, ses avan-

tages et ses inconvéxients. — Il est des
physiologistes qui, n'envisageant la ques-
tion c[ue sous un rapport , n'ont vu dans le

tem; érament dont il s'agit que l'imminence
des dangci's et des maladies qu'il entraîne ;

d'autres, aucontraire,n'ontétéfrappésquedc
ses avantages ; on a même poussé les choses
jusipi'au paradoxe. Un docteur allemand a

lait l'éloge de la maladie ; d'Autrean, poêle
français, a célébré la gale ; un métlecin sa-

vant et judicieux, M. le professeur Fouquier,
n'a-t-il i^as tracé avec talent, le tableau des

avantages d'une constitution faible, sans
doute par motif de consolation? L'erreur
me jiaraît évidente des deux côtés. Tâchons
donc de reconnaître le bien et le mal , [-res-

que toujours mélangés; de chercher la vé-
rité où elle est ordinairement, dans une ri-

goureuse impartialité.

Une haute stature , une vaste charpente
osseuse., revêtue de masses musculaires
com[)acteset saillantes; une ample poitrine,

de fortes épaules, un bras herculéen, peu-
vent être les attriinits de la force physique,
mais ne donnent aucune garantie pour une
santé inaltérable. Cet organisme prouve
seu'ement que le système musculaire est

Irès-développé, que la contraetilité prédo-
mine. Mais quelle est la condition indis-

pensable pour conserver la santé et prolon-
ger l'existence? La voici : un accord parfait

des fonctions , un juste équilibre des for-

ces , une balance exacte et proportionnelle
des actions organiques. Or c'est ce qui n'a

lias toujours lieu dans les corps alhlélique-
ment constitués. La nature, chez l'homme
robuste , triomphe toujours par l'énergie
tles mouvements ; mais il arrive tel obs-
tacle qu'elle ne peut surmonter; alors

cette force devient un ennemi pour celui
qui la possède. L'intensité constitutionnelle
(tes forces doit donc se calculer par leur
régularité , leur pondération , jamais par
leur excès. Si la sensibilité extrême prédis-
pose à une foule d'affections pathologiques,
la puissance contractile, hors de proportion
avec les autres facultés, présente les mêmes
résultats. Une santé exubérante touche,
de près à son altération. Trop de sang,
trop de chair , trop de vie , source inévi-
table de maladies. Celse en a fait la re-
marque en parlant des athlètes : Ea cor-
pora quœ more eorum rcpleta sunt , celer-

rime senescunt et œgrotant; et ijourlant,
dans l'anliijuité , la force du corjis était on
singulier honneur. La couronne, aux jeux
olympiques, ornait souvent le^frontd'un lut-

teur ignorant, d'un grossier athlète. Quoi
({u'il en soit, ces corps si vigoureux en ap-
|)arence n'ont qu'une sorte d'énergie en
quoique sorip mécanique; la force radicale

leur maïuiue, celle du principe nerveux.
D'ailleurs, de deux choses l'une : ou

l'homme vigoureux est apathique; alors,

exerçant peu la force de ses membres, il

se nianit'tsle un état pléthorique, véritable

imminence inori)ide; ou bien, comme il ar-

rive trop souvent, se contiant imprudem-
ment à cette vigueur qui l'a secondé tant de

fois, il s'abandonne h des excès qui abou-
tissent tôt ou tard à la maladie. Celle-ci est-

elle légère, l'équilibre se rétablit promp-
tenient ; mais il peut arriver que la cause

inorbifique résiste : alors la violence et l'im-

pétuosité des mouvements sont telles , que
l'art et la nature deviennent impuissants ;

le mal s'aggrave , les désordres sont irrépa-

rables, la gravité des symptômes s'accroît

rapidement, l'orage éclate, et le chêne or-

gueilleux tombe déraciné.

L'homme de lettres, le savant, l'artiste,

assez souvent d'une constitution grêle et

faible , ne se laissent pas aller facilement

aux excès; ils ménagent leur santé, si aisé

ment insultée par le moindre écart. Sobres,

continents, réservés, ils agissent avec pru-
dence et circonspection , au moins quand ils

savent roL«o«npr leur existence. D'ailleurs,

la sensibilité dont ils sont si libéralement

pourvus par la nature les préserve d'une
infinité dedangers. Eveillée h chaque instant,

elle parcourt rapidement fous les organes,
les avertit du moindre choc, du plus petit

accident nuisil)le k leur faible mécanisme.
Sentinelle vigilante , elle ne laisse s'enraci-

ner aucune cause de destruction, en s'exal-

tant facilement dans chaque organe aux

prises avec le mal. A la vérité, ces hommes
sont souvent malades; mais aussi la maladie,

par cela même que la constitution est dé-

bile, marche-t-ellc ou avec moins d'inten-

site, ou avec plus de lenteur; le malade et

le médecin ont le temps de concerter leurs

moyens pour la condiattre : enfin, les acci-

dents sont moins rapides , la lutte moins
vive, le roseau plie el ne rompt pas.

Ainsi on peut établir que les individus

doués d'un tempérament nerveux avec di-

minution de la contraetilité, comme la plu-

part des penseurs, sont en général peu ex-

posés aux maladies graves, pourvu qu'ils

écoutent la voix de la nature. S'ils s'éloi-

gnent des limites de la modération, ils y
sont bientôt ramenés par la faiblessede leurs

organes. La sagesse est ici de nécessité phy-

si(pie ; or, il faut l'avouer , le tempérament

est le vrai moule de la philosophie pra-

tique.

Au reste, la tempérance chez le savant,

chez l'artiste ([ui a n^fléchi sur lui-même,

est une vertu (jui coûte peu et rapports

beaucoup ; cette heureuse impuissance où il

est de ne point s'écarter des lois d'hygiène,

est la source de son bonheur, souvent même
de sa gloire , parce qu'il peut se livrer aux

travaux qui la fondent. Ajoutons que phis

on a culiivé son esprit, et moins on cherche

à être homme jiar ses organes. Oui, quoi

qu'on en dise, la culture de rinlelligcnce

.-iiiij'lilie les besoins, diminue râi)reté pour
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le luLTc, ùtc à la richesse liiati'i'ielleuiie par-
tie (le sou importance. Sans doute l'iionime

délitât, nerveux, très-impressionna.ble, doit

s'étudier, se regarder' vivre, appliquer sa

pénétration à connaître juqu'à quel point
il lui est donné de satisfaire ses désirs ; mais
au moins jouit-il de l'absence du mal, sinon
de plaisirs trop vifs ; il a sans cesse les jetons
à la main. Personne plus que lui ne sent le

prix de la santé, ce qui le dispose à faire le

plus de sacrifiL-es possibles pour la conserver.
N'en est-il pas récompensé à clja'iue heure,
à chaque instant? Ne sait-il pas que l'avenir

est la compensation du présent? 11 ne néglige
donc ni remarques, ni soins, ni précautions
pour atteindre son but. A qui le blâmerait,
voici sa réponse : La nature m'a refusé des
forces capables de résister aux causes des
maladies, j'y supplée par ma ])rudence. Je
suis né faible, et pourtant je vis; bien plus
je vis presque exempt de maux, et avec des
chances de longévité. 11 yaenetfet,dans cer-

tains hommes fail)les de complexion, une lé-

nacilé de vie ([ui étonne, mais dont on ti'ouvo

aisément les raisons, quand on examine
avec quel art ils soutiennent la lutte contre
les agents destructeurs de la vie.

Supposons maintenant le cas de maladie
pour l'homme délicat ainsi que pour l'homme
robuste et musculeux ; eh bien ! l'avantage
reste souvent au premier. Outre, comme je

l'ai dit, que la nature ne précipite jias les

mouvements et les secousses chez l'individu

faible, celui-ci se résigne assez facilement;
il attend, il espère, et la bénigne influence
de cette disposition tarde rarement à se faire

sentir; et môme si le mat résiste, il sait

couqjoser avec lui; il s'arrange pour lui

donner droit de bourgeoisie; il lui fait, pour
ainsi dire, sa part de tyrannie, à condition
de garder In sienne de liberté. Souvent il

finit par l'adoucir, le dompter, à force do
soins et de patience. Les valéîu Jinaires, les

êtres faibles, les femmes surtout en donnent
de fréquents exemples aux médecins. Cer-
tains gens de letties, débiles et malingres,
ont également prouvé la vérité de ces asser-
tions. On sait que Mélastasio fut atteint de
bonne heure il'une grave maladie nerveuse,
et il vécut quatre-vingts ans. Palissot, assez
faible dans son enfance et sa jeunesse,' fut

reçu maître ki arts h douze ans , bachelier
de théologie h seize ; à dix-ncui ans il était

marié, père de famille, auteur de deux tra-

gédies; et h quatre-vingts, malgré une vie

très-agitée, sa santé était encore ferme , et

son esprit i)lein de vigueur. N'a-t-on pas vu
de notre temps Andrieux, homme de let-

tres, conduire avec art et très-loin une petite

et frôle santé?
Il faut pourtant en convenir, ces exemples

sont assez rares, et j'en dirai les motifs plus
tard. Quoi (pi'il en soit, le penseur maladif
se façonne, se familiarise en quelque sorte
avec le mal ; ils se connaissent depuis long-
temps l'un et l'autic. Il n'en estpasdemCme
de l'hornuK! vigoureux : la maladie le sur-
prend toujours, c'est une étrangère qui l'ef-

fraye ; car il en est d'une forte santé comme

d'une longue prospérité; on est d'autant plus
blessé du malheur de la ;iorilre, qu'on en a
joui jilus longtemps; l'honnucchez lequel la

partie animale prédomine, par conséquent,
sain ot robuste, met une conliance extrême
dans la force de sa constitution, il en a le

sentiment exagéré, accoutumé qu'il est à se

regarder comme l'enfant gâté de la nature.
Mais à peine est-il frappé ;ar la maladie, on
le voit s'étonner, s'indigner de ce (ju'elle

ait osé l'atteindre; la force morale manque
tout à fait; voilà l'origine de l'ancien pro-
verbe : « Aussi sot qu'un athlète malade. »

En efl'et, si le mal résiste, les réllexions

tristes se succèdent, le quomodo cecidil fortis

est toujours là, troublant sans cesse l'imagi-

nation. Cet homme robuste pense qu'indu-
bitablement la cause du mal est bien vio-

lente, puisqu'elle a pu l'abattre, que l'art

n'y pourra rien, l'attaque ayant été si vive

et si profonde. Do là le découragement, l'af-

faissement mélancolique, la prostration des

forces, si nuisibles «u rétablissement des

fonctions. J'en atteste la pratique journalière

des médecins. Les anciens avaient fait ces

remarques; témoin cette réilexion d'Hijipo-

crate : Robusliores ubi in morbuin incidunt,

œgrius resti!uuntiir. {De alimcnlo.)

Ainsi, môme sous le rapport de la santé,

de la maladie, de la longévité, beaucouji de
chances sont en faveur de la constitution

avec prédominance nerveuse, celles des ar-

tistes et des gens de lettres. Gardons-nous
toutefois de mettre ces avantages en pre-
mière ligne. Il en est d'autres immenses,
incontestables, également le résultat de cette

constitution ; ce sont ceux de la pensée.
Si l'esprit est l'homme môme; si, par son in-

telligence, le genre humain se détache de la

chaîne animale; si la vie matérielle est peu
en elle-même, et que la sphère de l'exis-

tence se mesure par la sphère morale, c'est

sans contredit au développement du système
nerveux que nous devons cette prérogative

;

mais quand cette perfection se frouve à son
dernier terme, est-ce donc là un don que
l'on doive dédaigner? Tout iudividu, pesam-
ment, matériellement organisé, a nécessaire-

ment une intelligence bornée; on dirait que
la force des ressorts en exclut la délicatesse

et le fini. Celui-là est esclave et né pour
oiiéir, qu'il ne s'en prenne qu'à la nature.

Souvent, au contraire, dans un cori)s débile,

éj)uisé, d'où la vie sendjie k chaque instant

proie à s'exhaler, se remarque un appareil

organique puissant, que donne à cet indi-

vidu une fW(ra/c64c de sens moral, et par
cela même une supériorité qu'on lui con-
teste en vain. Celui qui a le droit et la mis-
sion d'éclairer et de régir les hommes, celui

dont la pensée s'élève par delà les idées

communes, qui agite le monde de ses opi-

nions, et le contraint à être attentif; qui le

'; s\d)jugue par ses idées, l'enivre de ses illu-

sions, lui imjiose jusqu'à ses systèmes ou ses

lèves ; qui sait charm'T no' ennuis, nous ra-

vir à nous-mêmes, dissiper les ténèbres de
notre âme, celui-là n'a rien h envier aux

autres mortels. Sa vie a encorodes enchnn-
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temenls, malirré les rigueurs do la nature et

les déceptions de la fortune. On comprend
dès lors le sens et la vérité de ce que dit

sur son jiropre sort un ancien iihilosophc.

Fpiclèle naquit dans l'esclavaijc, boiteux,

aussi pauvre qu'Iras, et cependant ciiÈui des

dieux. {Nuits alliques, 1. n, ch. 18.)

Cette i)ensée peut cercainemcnt s'appli-

quer à une foule d'hommes célèbres dans
tous les genres. Ils sont lieureux par le

principe môme qui d'ordinaire gâte l'exis-

tence, une faible organisation. D'abord, cette

organisation sent et jouit avec un je ne sais

quoi d'exquis inconnu aux autres ;
puis les tra-

vaux mômes de la pensée aident singulière-

ment à ce genre de félicité, qui consiste à

jouir du présent et môme par avance des
hommages de la postérité. Espérer de couler

en bronze son avenir, de laisser après soi

un nom et quelcjues vérités qui se trans-

mettront d'âge en âge, donne certainement
à la vie un charme tout particulier. La pré-

sensation de la gloire est déjà un à-compte
sur le bonheur qu'elle promet; et ce bon-
heur-là, du moins, ne saurait échapper. Il

y a une joie intime et profonde à créer, à

penser, à imaginer, à méditer, dont le vul-

gaire n'a aucune idée. La plus légère diffi-

culté vaincue accroît ici les jouissances. Un
orateur grec donna la libei-té à un esclave

qui se trouvait par hasard à côté do lui, à la

fin d'une jjériode dont il était pleinement
satisfait. Que si la gloire couronne les eiforls

de l'homme de génie, son existence prend
une incalculable extension; circonscrit dans
le temps comme individu, il étend son in-

fluence sur la durée indéflnie de l'espèce

humaine; et (juand la mort va le frapper, il

peut dire :

Nemo me de lacrymis decorel , ncc ftinera fletu

Faxit. Cur? Volito vivu' per ora virum.

{Tuscul., lib. I.)

On ne conçoit pas que M°" de Staël ait

appelé la gloire le deuil éclatant du bonheur.
Cette proposition est du moins trop géné-
rale. Non, ce rêve d'immortalité qui aide

ici-bas à soulTrir et à mourir, n'est pas tou-

jours l'ennemi de notre félicité ; il ne s'agit

que de le considérer sous un point de vue
philosophi(|ue, c'est-à-dire de l'estimer ce

qu'il vaut, ni trop haut, ni trop bas. Et môme,
à ne considérer la gloire que sous le rapport
de la santé, notre objet particulier, on se

tromperait en croyant que cette dernière est

toujours compromise. H y a dans Fliomme
cjui désire ou possède une célébrité hono-
rable, quoique chose d'actif qui anime et

soutient la force vitale, qui fait vivre et bien
vivre. Cette .satisfaction de soi-même qu'on
éprouve, après l'enfantement d'une belle et

noble pensée, n'est pas inditïérente pour la

sauté. Un bon ouvrage tjui a du succès, met
du baume dans le sang; demandez-le aux
artistes et aux poètes les plus renommés.
Bien plus, l'exercice ])uis-ant et viril des
facultés mentales, (junnd on no violente pas
la nature, cntouddiis-nous bien, sufliraitseul

pour impiinicr à l'économie une ailiviié ([ni

tourne au prolil do la santé. Celle-ci main-
tenue, qui doute que le sentiment du bien-
ôlre ([ui l'accompagne toujours, n'inilue à

son tour avantageusement sur l'imagination,

source [iremière de notre bonheur et de nos
infortunes?

D'ailleurs, la célébrité n'est pas constam-
ment le besoin des profonds penseurs. Sou-
vent il leur faut, dans le silence, une œuvre
à laquelle ils puissent confier, [lour leur

repos, les pensées qui les accablent, car le

cerveau n'est pas toujours le maître de cel-

les qui sont milres. L'unique moyen qu'ils

ont de s'en délivrer, est donc de leur donner
l'essor en les exprimant. Après l'explosion,

le calme renaît dans l'économie. « Sans
exercice d'esprit, dit Byron, j'aurais déjà

succombé sous le poids de mon imagination

et de la réalité. » N'oublions pas que, chez

d'autres, la découverte de ce qui est suffit

à leur bonheur. L'illustre Bonnet n'a-t-il

pas soutenu que le bonheur dans la vie fu-

ture consisterait uni(juement <i connaître?
« Si je concevais, dit Bossuet, une nature
purement intelligente, il me semble ([ue je

n'y mettrais qu'entendre et aimer la vérité,

et que cela seul la rendait heureuse. » (De la

connaissance de Dieu et de soi-même.) Qui
pourrait en douter? La recherche de la vé-

rité peut être laborieuse, diflicile, mais sa

contemplation amène toujours d'ineffables

plaisirs. Le taurobole olïert aux dieux par
Pytîiagore, ravi d'avoir trouvé le carré de
l'hypolhénuse, en est un exemple célèbre
dans l'antiquité.

En supposant môme c[u'on manque de ce

genre inquiet, remuant, audacieux, qui tour-

mente et produit, n'est-ce pas un heureux
privilège donné à cette organisation que le

goût de l'étude? On a beau dire que le siè-

cle est tout jiositif, que l'industrialisme est

le roi de l'époque, combien d'hommes con-
sacrent encore leur vie aux sciences, aux
arts, à la poésie! Combien s'abritent dans la

philosophie par l'extrême désir de la paix
de l'âme, ou se réfugient dans la science,

par un immense besoin de savoir! Le doux
parfum du miel des muses les attire et les

retient dans de paisibles retraites. Soit dé-

dain de la gloire, qui coûte tant à ceux qui la

donnent et à ceux qui l'obtiennent; soit

que ce charme intérieur, cette possession de
soi-même, inséparables de l'étude, les aient

séduits, ils oujjlient bientôt le monde, ses

erreurs, ses inégalités si absurdes et si cho-
quantes. On connaît l'inscription mise par
Nicolas Heinsius à la porte de sa biblio hè-

quo : Hic vivo et regno; c'est là qu'en elTet

se trouve la véritable existence du savant.

Heyne conseillait à Forster, lancé dans le

tourbillon de notre révolution , de faire

coiiimelui,des'enfermer dansle cercledeson
foyer domesti(]ue, et de contempler les fo-

lies des hommes par une fente de son cabinet

d'étude. Succès, renommée, éclatantes pro-

messes de l'avenir, qu'est-ce que cela sans
le repos du cœur, sans la vie calme efdouce?
Il ne faut pas croire d'ailleurs que les scien-

ces exig''iil toujours de grands efforts de
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l'esprit pour attacher et se plain' à leur
(i'tude. Tout intéresse dans l'immt.nse na-
ture : ici les vérités les plus sév^fes sont
encore avant les illusions les plus heureu-
ses. La fleur la plus huiuble , le grain de
sable, le ruisseau qui ser]>ente, la tovle d"a-
raignée, l'insecte qui bourdonne, la goutte
da pluie sur l'aile de l'oiseau, ont leur in-
térêt scientifique et leur idéalité poétique.
C'est souvent avec de petits objets qu'un
esprit vigoureux et pénétrant s'élance vers
ce monde des idées que les choses représen-
tent; tout dépend du coup d'œil et de l'iritel-

ligence. Il y a ici d'abondantes jouissances
pour celui qui sait les recueillir. « Je sou-
ris quelquefois, dit VVilson l'ornithologiste,
en me surprenant absorbé par la contem-
plation du plumage d'une alouette, en sui-
vant des yeux les contours d'une chouette,
avec toute l'ardeur d'un amant passionné,
tandis que d'autres forment des projets d'a-
grandissement et de fortune, achètent des
terres, bâtissent des villes, accumulent des
richesses dont ils ne savent pas jouir. » (Let-
tres.) Haller couchait dans sa bibliothèque,
quelquefois même il y passait plusieursmois
sans en sortir : il y prenait toujours ses
repas; et lorsque sa famille s'y rendait pour
les partager avec lui, il réunissait tout ce
((u'ilavaitdepluscher au monde (835). Ici se
retrouve tout ce qu'on a dit de l'étude et de
ses avantages pour le boi"Jieur réel, de cette

passion de s'instruire qui échautTe et anime
sans consumer; iiui im|irirae à l'économie
des mouvements si vifs et pourtant si peu
tumultueux, qui s'em|iare de l'esprit, le

j)!onge dans de ravissantes contemplations,
l'arrache aux inquiétudes, aux regrets, et,

l'attachant avec force à la conquête de la

vérité, lui donne, en échangede ses travaux,
je ne sais quelle indicible quiétude, quel
contentement intérieur et secret dont les

clfets se font sentir à chaque instant et pen-
dant toute la vie. Or, (juand un liomme en
est là, on peut délier la fortune de le séduire
et la gloire de l'enivrer. 11 y a plus, cet
homme a toutes les chances d'une santé
ferme, d'une vie longue, parce que chez lui

le rhythme vital est toujours régulier, (pi'il

a le doux sentiment de l'existence, si bien
nommé le plaisir d'être.

Est-ce donc là tout ce que présente d'a-

vantages la constitution éminemment ner-
veuse? Il est encore une faculté qui lui est

inhérente , et que nous nous garderons
d'oublier, ]':magination. On dit et l'on ré-
pète : C'est la folle du logis, idée beaucoup
trop exclusive, qu'on doit considérer moins
comme une vérité que comme une saillie.

Assurément il faut se méfier des prestiges
de l'imagination; il y a de funestes ]ioisons

dans sa coupe brillante; mais aussi quel
doux et salutaire breuvage, ijuand la raison

en tempère l'ardeur! Distinguons donc, se-
lon la rigueur !ogi(]ue, l'imagination sensée
de l'imagination délirante. "Corneille , Ra-
cine , Pope, Addison, Métastase, eurent la

première ; Allieri, Rousseau , Byroii, Zacha-
rie Werner, furent les victimes de la se-
conde.

Il n'y a point d'homme de lettres qui,
doué de cette belle faculté, ne trouve en
lui-môme des ressources infinies pour com-
battre les maux de la vie ou leur donner le

change. Soit qu'il méprise ou qu'il boive à
longs traits le nectar de la gloire, le poêle,
l'artiste idolâtre du vrai, du grand, du beau,
du noble, enfin de toutes ces choses qui nous
prennent par les enl7-ailles, trouve dans la

contemplation assidue de ces objets un
moyen assuré d'embellir son existence. L'i-
magination jette un voile de perfection sur-
tout ce qui est cher à l'artiste ou au poél<>

;

c'est une cause éternellement renaissante de
délices. Heureux celui qui s'abuse ainsi ! Il

puise sans cesse et n'épuise jamais, parée
que la source ne tarit point. L'image chérie
fuit toujours devant lui , sans h» quitter un
instant, et ses illusions sont jioussées jus-
qu'à tromper le cœur et la raison. Un an-
cien hymne dit de Dieu : « Tout est h moi,
car je possède tout en moi. » De môme un
homme doué d'une grande puissance d'ima-
gination, véritable faculté providentielle,
prête à tous les objets des qualités dont ils

sont privés; leur beauté part de lui, est
en lui.

Mais voici venir l'homme posit'f, se hâ-
tant de briser le prisme avec sa règle et son
équerre; à l'entendre, ce sont là de ])ures

chimères. Qu'est-ce à dire? Est-il quelque
chose de plus réel pour le bonheur que les

rêves d'une philosophie douce, que de s'é-

garer à loisir dans le monde enchanté de la
•

poésie? Tout plaisir senti et jugé tel, n'est

j)oint chimérique ; on est heureux ou infor-

tuné précisément parce qu'on croit l'être
;

le type et la mesure du bonheur sont en
nous, l'illusion fait tout; laissez faire

l'homme qui en agit ainsi, à coup sûr il est

de ceux à qui la Divinité a fait une part
bien belle en cette vie. A chaque instant il

a de ces songes dorés que la Providence
}iermet au génie ou à la veitu pour qu'ils

aient sur la terre quelque reflet du ciel.

Mais de pareilles jouissances exigent la

constitution nerveuse, mobile, impression-
nable, dont j'ai parlé, et par conséquent une
imagination s'exaltant avec facilité. L'homme
froid insiste; celte imagination ne cons-
truira, dit-il, que des châteaux en Espagne.
Encore une fois, que nous importe ? Nous
répondrons avec un philosophe : « Cen'estj)as

chez moi, c'est dans mon diâteau en Espa-
gne que je suis pleinement satisfait. Aussi
je me hâte l)ien vile, ajoute-t-il, si quehiue

(835) Les lionimos de ccUe trciiipiî sont les soûls rciisomenl exprimé: i Cet clal simple et permanent,
qni aient résolu cet important problème, obtenir de (lui n"a rien de vil' en lui-même, mais dont la durée
lu vie tout te bonlicnr qu'elle peut donner, problème aecioit le cliarmc au point d'y trouver enfin la su-

diml voici la formule abrégée , l'intérêt dans le picMic félicité, i

i-ulme, ou bien encore, comme Housseau l'a si lieu-



iio; TF.M D'ANTHROPOLOGIE. tSM 14UG

évL'iiomentle renverse, d'en rebâtir un au-

tre. C'est là que je me sauve des fàclieux,

des méchants, des importuns, des envieux
;

c'est là que j'habito les deux tiers de ma
vie (836). »

C'est aussi là qu'il faut se réfugier dans
les temps orageux de la politique. Si le

goût de l'étude, né souvent d'une organisa-

tion délicate et nerveuse, est un don j)ré-

cieux, on en sent bien autrement le ])rix

aux époques désastreuses où la société se

décompose et se dévore, brise et refait ses

œuvres. On est toujours sûr alors de trovi-

ver un abri contre ce destin qui nous en-
traîne et nous écrase , pauvres vermisseaux
humains! On l'a dit et redit, eh bien ! il faut

encore le répéter, parce que c'est une vé-
rité d'expérienre incontestable : Quand l'es-

prit est occupé , les passions s'émoussent,
le sang se rafraîchit, la santé se fortifie et

l'existence coule avec douceur. Cette force

de l'esprit, pour agir dynamiquement et

non malériellement , n'en est pas moins
réelle. Un pareille phénomène physio-ogico-
moral est surtout commun dans les crises

politiques, lorsque les intérêts se choquent
de toutes paris, que les droits et les devoirs

n'ont plus de notions corrélatives, que la

loi n'est qu'un nom et l'ordre une exception.
Cruel spectacle donné si souvent à notre

pauvre France I Que de fois n'a-t-onpas vu,

dans ces pénibles circonstances, des gens de
lettres, des guerriers, des administrateurs,
retrouver , après avoir payé leur dette à la

patrie, cette délicieuse tranquillitc si peu
connue et tant rechei-chée 1 11 y a donc tou-

jours un asile muré contre la fureur des
partis. Montaigne, qui, dans le siècle où il

vécut, fut, dit-il, pelaudé à toutes mains par
les factions (ju'il méprisait, trouva la paix
de l'âme dans certaine petite tour de son
château, où il composa en partie ses immor-
tels Essais. Bacon, de Thou, le chancelier de
Lhospital, le cardinal de Retz et tant d'au-
tres, en sont de mémorables exemples. Une
fois l'ancre jetée profondément, on ne con-
çoit même pas comment on a pu se lancer
sur cette mer orageuse d'ambition, tant les

attraits de la science finissent par captiver
l'esprit. Serait-ce insouciance ? serait-ce
égoisme ? nullement: c'est mépris de ces

jiyramides de sables sur lesquelles le peuple
pose ses favoris ; c'est pitié pour ces serfs

encore attachés à la glèbe des intérêts ma-
tériels.

(831)) QuelquefoiSjUne sorte d'ivresse fanlasiique,

bizarre, s'empare de rimaginalion d'hommes céiè-

l)ies, ivresse que ni leur génie ni leurs succès ne
parviennent à guérir, et cependant elle ne nuit pas
toujours à leur bonheur. Dans ses cloitrdissantes ex-

tases, Rousseau dit : < Je trouve mieux mon compte
avec k's êtres chimériques que je rassemble autour

de moi, qu'avec ceux que je vois dans le monde. »

cardan assurait qu'il voyait distinctement les ob-
jets surnaturels. Van-IIelmont dit qu'un génie lui

apparaissait dans toutes les circonstances impor-
tauti's de sa vie. Bien plus, en 1035, il api'rçut sa

juopre àme sous la figure d'un cristal resplciiitissanl.

On sait que le graveur anglais Bracke était dominé
à un tJ point par son imaginalion

,
qu'il pasiait

Mais voici la grande objection : Ce châ-
teau en Espagne, bùli par l'imagination et

si vanté, est souvent le séjour de la pau-
vreté, la gloire n'y suflît pas ; ce sont des
hommes qui l'habitent, et les dieux seuls
vivent d'encens. Sans doute : beaucoup de
gens de lettres ou de savants n'ont encore,
même aujourd'hui , où le calcul est la base
de tout, que la richesse de Casaubon, libros

et libéras: mais (juand l'existence est douce

,

égale, paisible
; quand l'esprit jouit des tré-

sors de la science, qu'il est plongé dans
l'ascétisme philosophique; quand la santé
est ferme, stable, ou qu'elle est du moins à
l'abri des violentes secousses, il ne faut pas
se plaindre. De constantes observations mé-
dicales ont fait voir que dans ce cas, soit par
la mansuétude d'un cœur facile et résigné
qui adoucit les coups du sort, soit par une
certaine roideur stoïque qui supporte les

privations avec une noble fierté, le chagrin
ne pénètre jamais au plus profond de l'âiae.

C'est là au contraire qu'on trouve cette phi-
losophie verte, gaie et naive dont parle Mon-
taigne. D'ailleurs, un nom connu, des tra-

vaux justement appréciés, apportent bien
des compensations aux rigueurs de la for-

tune. Quand la pauvreté est ombragée par
des lauriers, qui donc épouvante-t-elle ? Le
célèbre naturaliste Adanson était de ces
hommes supérieurs qui ne connaissent au
monde que la science et ses attraits. Quand
la révolution éclata , toutes sortes de mal-
heurs vinrent fondre sur lui ; mais il se

trouva prêt, et jamais sa patience, son cou-
rage, sa résignation, n'en furent un instant
ébranlés. Il perdit tout, à l'exception de sou
ardeur pour le travail. Plus que septuagé-
naire, il manquait des premières nécessités.

L'Institut l'ayant invité à assister aux séan-
ces, comme ancien membre de l'Académie
des sciences, il répondit qu'il no f/ouvait y
aller, parce qu'il manquait de souliers. « Mais
tant qu'il put méditer, écrire, dit son pa-
négyriste, il ne perdit rien de sa sérénité.

C'était une chose touchante de voir ce pau-
vre vieillard, courbé près de son feu, s'éclai-

rant à la lueur d'un reste de tison, cher-

chant d'une main faible à tracer encore
quelques caractères, et oubliant toutes les

peines de la vie pour peu qu'une idée nou-
velle, comme une fée douce et bienfaisante,

vînt sourire à son imagination. "

La mort mit bientôt fin à cet état doulou-
reux.

pour visionnaire. Il s'entoura toute sa vie des créa-

tions de sou cerveau échauffé. Oubliant entièrement

le présent, il ne vivait que dans le passé. Doué d'une,

grande puissance d'abstraction, il se retirait au bord
de la mer pour y converser avec Moïse , Homère,
Virgile, Dante, Milton, qu'il éroyait fermement avoir

connus jadis. U alhi niait que ces génies lui apparais-

saient et venaient peupler sa solitude ; et comme on
l'interrogeait sur leur aspect, il répondait : i Ce sont

tous des ombres pleines de majesté ,
grisâtres,

mais lumineuses, et dépassant de beaucoup la taille

ordinaire des hommes, i Beaucoup de grands es

prils ont éprouvé de pareilles hallucinalionS; comme
Tasse, Pascal, Nicole, Rousseau, Caiolle, etc.
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« IldcmaniUi, par son tfslani;'!]!, (ju'uiie

guirlande de Heurs, prise dans les ciiu/itante-

huil familles qu'il avait éiablies, l'ùt la seule
décoration de son cercueil : passagère mais
toucliante image du monument plus durable
qu'il s'est érigé lui-même. » (Clvier.)
On sait que l'historien An [uetil fut du pe-

tit nombre des gens de lettres qui refusa de
courber sa tôte sous le jou,^ na[)oléonien. Il

tomba dans le [/lus aifreux dénuement. Ha-
bitant un hôtel yarni où on ne le connaissait
pas, il vivait de pain et d'un peu de lait.

Son revenu n'allait pas, dit-on, au delà de
vingt-cinq centimes |!ar jour, et il n'en dé-
pensait régulièrement que les trois cinquiè-
mes. « J'ai du supcrllu, disait-il , et je puis
encore donner deuv sous par jour au fier

vainqueur de Marengo et d'Auslerlitz. —
Mais si vous tombez malade, lui objectait
un ami, une jjension vous deviendrait né-
cessaire

; faites comme tant d'autres : louez
l'empereur, vous avez besoin de lui pour
v.vre. — Je n'en ai pas besoin j)0ur mou-
rir. » Eh bien! Anquetil vécut sain et long-
temps, car il ne mourut que dans sa quatre-
vingt-quatrième année; encore disait-il la

veille à ses amis : Venez voir mourir un
hi)nu)ie qui meurt tout plein de vie.

Ce qui vient d'èlro dit, [)rouvc donc avec
évidence combien sont grands les avantag-es
du tempérament avec une prédominance
marquée de sensibilité, quel que soit du
reste l'ensemble de l'organisation. Pour peu
qu'on suive les indications de la nature, on
échappe h. une infinité de maux. En etfet, si

à un système nerveux très-développé se
trouve jointe une constitution robuste, l'é-

nergie vitale est au plus haut degré, les cau-
ses morbiflques sont aisément neutralisées ,

la santé reste florissante. Au contraire

,

comme on le remarque plus souvent , la

constitution est-elle délicate en même temps
qu'éminemment nerveuse, les tissus orga-
niques sont souples, faciles îi irriter, h sti-

muler, mais instantanément; l'impression
est prompte et passagère ; on sent vivement,
il est vrai,cepGndant'la sensation est fugitive
et la douleur aussi. A moins de cause ex-
traordinaire, les maladies n'ont que rare-
ment le caraetèi'e aigu et violent. Mais ii

faut s'étudier, n;ais il faut se connaître,
mais il faut com|)rendre que la prééminence
de l'organe encéphalique doit éire restreinte
dans une certaine mesure ; en un mot, il

faut savoir se guider, coiiUnner avec art les

forces de l'économie et les travaux ipi'on
entreprend : de cette manière on obtient du
tempérament dont il s'agit tous les avanta-
ges qu'il contient. Etre débile par l'organi-

(S37) Il est inroiicevalili; jusqu'à quoi tlcgrc fur-
laiuus personnes éuiineinuKMit ucivcusos snnl aviilos
•lu sftiisalions exlrèiiii's , il't'ii parediirir l'ccliclU^

COinphHo. Tout leur semble lion pourvu qu'il y ait
en résultat une iuqiiession vive quelconque. On sait
qile Monlai^^ui' nelait p:is lïielié d'éprouver une ilé-
lailLiiu'e, |i:ui' i|u'iiiiineili;iliMiu'nt après venait une
sensation délicieuse de lùeu-ctrc. Byron , alleint
'l'une fièvio intermittente, disait qu'à tout prendre,
1 H lièvres s Mit plulol du liien que du mal, la sensa-

sation, èiie fort jiar l'intelligence, vivre
beaucou;) par les alfections, et dominer par
la pensée; avoir un corps faible, cliélif, es-

clave, une ûme grande, active, souveraine,
telles sont les prérogatives de ce tempéra-
ment. Les hommes qui l'ont reçu de la na-
ture n'ont rien à envier aux autres liommes,
jias mêmela santé, quandla raison les guide

;

ils forment, comme on l'a dit, la cinquième
partie des mortels valant bien les quatre au-
tres.

Le lecteur a di1 voir, par ce qui précède ,

coiubicn sont grands les avantages de la

constitution avec prédominance nerveuse.
J'ai fait mes efforts pourdémontrerque cette
constitution n'est, en définitive, ni aussi
dangereuse pour la santé, ni aussi illusoire

pour le bonheur (ju'on l'a prétendu. Est-ce
donc cependant la plus désiiable de toutes?
Ne nous iirononçons pas encore ; examinons
avec la même bonne foi philosophique que
nous l'avons fait pour les avantages, les in-

convénients rjui lui sont inhérents; voyons
si ceux qui 1 ont reru de la nature doivent
s'applaudir ou se plaindre d'un pareil don.

11 est certain (juesi l'individu tloué d'une
exquise sensibilité voulait, jar une conti-
nuelle observation de lui-même , maintenir
cette propriété dans un état r,<jmpatil)le avec
la santé, ne jatnais préférer l'abus , le tour-
ment de ses facultés à leur naturel et légi-

time emploi , en un mot , économiser celte
exubérance de vie qu'il a reçue, il est cer-

tain, dis-je, que ce serait l'être heureux jiar

excellence; mais il semble que la chose est

impossible, du moins si l'on en juge par la

rareté de ce phénomène. Une vie agitée, une
vie d'émotions , de combats , de regrets,
d'impressions vives et soutenues, voilà ce
que nous désirons presque toujours. En gé-
néral, l'homme mesure son existence sur la

i)lus grande somme possible de ses sensa-
tions. Or, celui qui en a reçu l'instrument
perfectionné n'ira-t-ilpas au-devant des im-
pressions de toute espèce? N'en sera-t-ilpas
insatiable? Sans jouissances vives, sans af-

fections profondes, la vie ne luiseiuble-t-elle

pas obscure, incertaine, languissante, comme
engourdie et suffoquée (837)? Plus il sent,
plus il vit, plus il savoure à longs traits

l'existence, et, parvenant rapidement au der-
nier terme, il,éj)uise tout, il abuse de tout.

Dans ses travaux intellectuels, le vaste champ
de la pensée lui semble trop étroit. Il veut
d'abord tout ce qu'il peut ; mais bientôt il

veut aller au delà de ce qu'il [leut; ce qu'il

a fait l'occupe moins que ce qu'il a dessein
de faire. Ou'arrive-t-il, cependant? Le sys-
tème nerveux, principe de cette activité mo-

tion après rnccès étant comme si l'on était déliav-

rassé de son corps pour tout de bon. Voici ce qu'é-
crit à ce sujet Mlle de Lespinasse : c Je dirai de
loul, ce que disait une femme d'esprit en parlant de
SCS deux neveux : J'uiinc mon itcvi'u l'aine parce
qu'il a de l'esprit , et j'aime mon neveu le cadet parce
qu'il est bêle. Oui , elle avait raison , et je dirai

comme elle : J'aime la moutarde parce qu'elle est

pi(pianlc et forte, et j'aime le lilaiic-mau};ei' jiarce

(lu'il est doux. >
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raie, PL-sIt; en do.^à des cdortstle la volonté
;

rar, il ne faul jamais l'oublier, ce système

n'a reçu rju'uno dose limitée d'énergie. Ainsi,

élever l'excitation nerveuse au-dessus du
degré normal ou régulier, tourmenter, sol-

liciter, provoquer sans mesure et sans fin

les forces encéphalifiues, c'est précipiter l'in-

nervation et en épuiser la source , c'est sui-

vre la ligne la plus directement contraire à

l'harmonie vitale; et qu' on le croie bien,
ce n'est jamais impunément. L'extrôme de
tout tempérament est déjà un pas dé fait

vers les maladies dont il contient la raison.

Distinguons donc soigneusement l'activité

organique renfermée dans les limites pliy-

siologi([ues, de l'action excessive ciui tou-

('he au domaine pathologique, et constitue

l'imminence morbide. Dans la première se

trouvent les avantages, et dans la seconde
les inconvénients du tempérament, objet de
notre étude.
Lorsque le système nerveux est le seul de

l'économie perpétuellement en action, il se

produit deux effets également contraires à

la santé. Le premier est un appel continuel
des forces vitales sur l'appareil qui en dis-

pense le plus , dès lors l'équilibre se rompt,
la répartition de ces forces cessant d'être

égale. Le second est que l'encéphale, sur
lequel se concentre cet excès d'action, se

maintient dans un état d'excitation, tantôt

visible et patente, tantôt sourde et cachée,
mais habituelle, continue, incessante, source
et principe d'une inlinité de maux.

Cet exercice violent et hors de mesure
des forces cérébrales, a pour but de donner
une grande extension à l'intelligence. On
veut tout sacrifier h l'esprit et à ses instru-

ments, hâter les résultats qu'on attend, se

précipiter dans la gloire, selon la magnifique
expression île Bossuet. Mais le corps, mé-
prisé, dédaigné, j-rivé jusqu'à un certain

point de riuuuence nerveuse, ne tarde pas
à s'altérer et à réagir d'une manière fâcheuse
sur l'organe de la pensée; car il est aussi

impossible de nier les réactions viscérales

sur le cerveau que l'inlluence de celui-ci sur
le moral et le reste de l'économie. Calculez
maintenant les conséquences de cette vio-
lation dos lois physiologiques, examinez
les funestes atteintes qu'elle porte à la santé,

à l'existence et au bonheur. Oh! qu'il en
coûte à celui qui, par ignorance des lois delà
vie, ou par de faux principes, néglige l'es-

prit jiour le corps ou le corps pour l'esprit

,

et met perjjétuellemenf en désaccord lesdeux
principes qui constituent l'homme. Si, livré

tout entier au mécanisme animal, on se ren-
ferme dans les jouissances grossières et ma-
térielles, l'organisme prend trop d'empire ,

on vit sain, mais l'intelligence s'obscurcit ,

on descend dans les rangs inférieurs de l'a-

nimalité. Veut-on, au contraire, n'exer-
cer que la pensée , et l'exercer sans jiru-

dence , sans réserve, bientôt la partie phy-
sique de l'ôtre s'altère et se décom|)Ose.
Alors, il est vrai, le sentiment de l'exis-

tence est plus vif et plus intime; mais que
de fois ce sentiment devient anierl La sen-

sibilité (dus e\f[uise rend le plaisir ])lus

pénétrant, mieux senti; mais aussi l'aiguil-

lon de la douleur n'en cl que plus acéré ;

s'il y a de' grands plaisirs il y a de grandes
peines; les jouissances sont étendues, n)ul-
lipliées, les besoins le sont aussi ; le moral
se perfectionne, le physi(jue se détériore;
les affections sont d'une grande vivacité,
mais on épuise vite la coujjc de l'existence,

et on en trouve aussitôt la lie. Le bonheur
embrasse plus d'objets, mais il offre plus de
points de contact aux coups du sort. Ainsi,
cette sensibilité exquise, délicate, celte ca-
])acité d'afiections innombraltles, source de
tant de biens et de tant de maux, pour la-

quelle rien n'est indifférent , hûle l'exis-

tence qu'elle grandit , et consume la vie
qu'elle devait embellir. Il est donc prouvé
(jue la médecine tient absolument le mémo
langage que la sagesse : rien d'exclusif, rien
d'extrême , parce que rien n'est plus con-
traire à la nature de l'homme.
Une loi positive et invariable du système

nerveux est que plus i! est excité, plus il

s'affaiblit, et que plus i! s'affaiblit, plus il est

disposé à l'excitation. On remarque ici un
cercle cruel d'irritation et d'affaiblissement,
dans lequel s'usent et re consument radica-
lement les forces. Il en résulte qne la fai-

blesse nerveuse en amène nécessairement
la mobilité; or cette habituile d'irritabilité

rend toujours l'individu maladif et langui-
sant. Elle conduit à la disposition dont j'ai

déjà parlé, à la susceptibilité nerveuse mor-
liide, état singulier où l'on ne trouve ni la

santé, ni la maladie proprement dite. En
elfet, dans ce tempérament artificiel, dépravé,
véritable anomalie physiologique, existent
la faiblesse et l'activité réunies et jamais ré-

gulières ; le rhythme vital n'est ni constant,
ni mesuré, toujours le spasme et l'atonie s'y

succèdent rapidement. L'influx nerveux étant
irrégulier, les forces organiques le sont
également, dans leur action, dans leurs mou-
vements ordinairement tumultueux, affaiblis

ou exagérés. Les fonctions, soit isolément,
soit dans leur ensemble, sont conlinuclle-
ment troublées, interverties, sans qu'il y ait

pourtant d'accidents graves. Souvent le corjis

usé, flétri, fatigué, ne demande que du repos,

le cerveau ne veut que îles stimulants, qui
bouleversent de nouveau l'économie, car

chaque impression un peu vive touclic aux
limites de la douleur ; et cependant on désire
le mouvement, l'agitation. C'est une chose
malheureusement confirmée par l'expérience
qu'une sensibilité extrême ne laisse aucun
i-ejios à la vie, et que s'il arrive quelques
instants jirolongés de ce repos tant désiré,

une sorte de langueur et d'ennui saisit

aussitôt : cruelle alternative d'une vie exces-
sive et douloureuse, ou d'une mort anticipée.

Mais de même que le physique, les forces

morales présentent la même irrégularité

d'action ; elles s'é!èvent et retombent avcîC

une étonnante facilité; à chaque instant il y
a découragement sans cause connue ou évi-

dente; jamais dans resi)rit une satiffaction

pleine et entière, comme jamais dons l'orija-
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nismo, un (Mat de bien-être réel, complet,

pâvfait. D'ailleurs l'imagination tend tou-

jours à peindre les choses sous le point de

vue le plus triste. Sauf quelcjucs instants, où
un rayon de joie la traverse, tout lui sem-
ble insipide et repoussant. Le succès est peu
senti, les moindres revers le sont intlniment ;

en marchant sur les roses on n'en ressent

que les épines. Je ne sais quel poison d'in-

quiétude sur l'avenir gâte sans cesse le pré-

sent. Le moindre choc est un rocher qui

doit écr.'.ser, le plus petit revers un accident

formidable; et comme on l'a lemarqué, la

plus légère contrariété dérange alors la tête

d'un homme de génie, comme un grain de
sable tourmente sa machine et finit par la

détruire. Entin, qu'on arrive à ce point où la

vie s'use dans une perpétuelle alternative

d'excitation et de prosiration, où tout fati-

gue et déplaît, où l'on est irrité par la société,

accablé par la solitude, ennuyé par le mou-
vement et le repos, où l'on n'a ni la force de

vivre, ni celle de souti'rir, ni le coura.^e de
mourir. Triste et désolant etl'et d'une sura-
bondance d'activité vitale imprudemment
rcfiortée sur le système nerveui. Peut-être
remarquera-t-on que cet état pathologique
n'est nullement particulier aux gens de
lettres, aux artistes ou aux savants ; assuré-

ment, car il atteint tous les individus doués
d'une vive sensibililé; aussi beaucou]) de
gens du monde sont dans ce cas. Mais qui-
conque passe sa vie à méditer, à combiner
des idées, à les exprimer, arrive prompte-
raent à cette funeste disposition de l'écono-

mie, s'il n'a soin de la combattre de bonne
heure. « Ce n'est pas assez, selon Laroche-
foucauld, d'avoir de grandes qualités, il faui

en avoir l'économie. » On jieut allirmer

que la plupart des hommes célèbres , ces

princes de l'ordre intellectuel à qui il a été

donné une grande puissance de comprendre,
d'aimer et de soulfrir, ont failli par là; ils

ont les avantages de ces mêmes qualités, ils

en ont aussi les inconvénients. Parmi ces

derniers, et niômc un des plus constants

,

es', à coup sûr, l'atlaiblissement plus ou
moins rapide des forces organiques par
l'exercice violent, continu de hautes qua-
lités morales et intellectuelles.

Ainsi toutes les fois qu'on donnera à la

sensibilité une énergie vicieuse et contre
nature, les autres fonctions s'affaililiront

inévitablement, mais surtout la réaction or-
ganique contractile et ce qui comprend le

système musculaire, en vertu de la loi que
nous avons posée précédemment. Si origi-

nairement le système musculaire est forte-

ment dévelopjié, sa puissance d'action peut
se soutenir, mais la prédominance nerveuse
finit par l'emporter, et la santé s'altère par
une conséquence forcée, par la perte rigou-
reuse et fatale de l'organisation. Diderot
avait rc(;u de la nature un corps roiniste ;

son imagination voicanisée l'eut bientôt
desséché. La vie de Mirabeau présente le

même phénomène à l'observation médicale.
Ce n'est pas que la maladie fasse toujours
une irruption soudaine; loin de là, il arrive

ordinan-ement que Te corps reste longtemps
épuisé, importunant sans cesse par les soins
qu'il réclame, car plus il est faible, plus il

.

exige, plus il commande ; rien de plus vrai
et de mieux connu.

Il faut donc se résoudre, quand les ressorts
sont afl'aiblis, détendus, à une vie toute de
précautions, ayant besoin d'étais à chaque
instant. La'santé d'aujourd'hui ne donne point
de probabilités pour celle du lendemain,
elle se compte par jour et par heure. Délicate

et frêle, cette santé est, pour ainsi dire, à la

merci des causes les plus légères, des cir-

constances les plus variables où l'homme
est placé. Or comment distinguer celles qui
peuvent aider ou nuire , balancer leurs
avantages et leurs inconvénients? Comment
toujours éviter celles qui sont décidément
nuisibles? Un jour de santé passable est sou-
vent acheté par des semaines ou des mois
d'aliattement. Ajoutons ((ue les personnes
qui ont une constitution débile ou qui l'ont

rendue telle, ne peuvent souvent rien ache-
ver, rien compléter de grand : cela suppose
des forces qui ne sont pas ou qui sont con-
sumées. Leur existence se passe continuelle-

ment à s'observer vivre, à scruter minutieu-
sement chaque fonction ; le travail d'exister

absorbe toute leur attention. Malheur à elles,

si, franchissant d'étroites limites, elles s'é-

carlent de la ligne tracée! des douleurs plus
ou moins vives, un malaise indéfinissable se
font aussitôt sentir. Le moindre écart de
régime, la plus petite infraction aux lois de
l'iiygiène, sont sévèrement réprimées par un
accroissement de maux.

l'n souffle, une ombre, un rien, tout leur donne la

[lièvre.

(La Fontaine.)

Triste jouet de ce qui l'entoure, l'homme"
débile et sensible n'a pas besoin qu'on lui

dise que l'atmosphère est chargée d'électri-

cité, que l'air est pur ou nébuleux, que le

veni du nord souille, que la température a

varié ; ses nerfs délicats l'ont déjà prévenu
avec phre d'exactitude que les instruments
météorologiques les plus parfaits. Mais, dira-

t-on, cet homme ne peut-il suppléer aux
forces qui lui manquent? D'une part, il

trouve dans les arts j)lusieurs moyens de
combattre les causes des maladies ; de l'autre,

il évite soigneusement ces mêmes causes.
Cela est vrai jusqu'à un cerlain point, et

pourtant qu'y gagne-l-on? Lanaturc est in-
îlexible. On à beau se soustraire à l'action

des agents modificateurs de l'économie, ils

nous attei;j;nent malgré nos précautions, et

leur action est alors d'autant plus dange-
reuse. Plus la sensibilité organique est mé-
ria-gée, choyée, plus elle devient imprcssion-
i-alile, susceptible, exigeante, de sorte que
les impressions très-légères deviennent rela-

tiveiiienl des impressions redoutables. Les
l>lus piHites allèrent l'organisme aussi prom]i-
tement, aussi cerlaineraent, quand elles sont
contraires à l'état normal, que les plus for-

tes, si le corps eût été robuste. Tout devient
eiuiciiii, et l'on ne peut ton! éviter. Lés
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Syli'iiilos a.yant ti-ouvu qu'ils élaioiit (voilUïs

îro|) inntiiipar les co((s, linirotit par Joscfias-

scr de leur ville; mais bienlôt ils no purent
dormir, tourmentés qu'ils étaient par le pli

d'une feuille de rose. Cherehez, inventez,

rctoui'nez-vous de cent façons diverses, cette

feuille de rose pliée vous blessera toujours.

On voit dès lors combien est fausse la spécu-
lation ((u'on a faite.

D'un autre côté, rien n'inspire à l'âme une
tristesse profonde, comme une santé tou-
jours chancelante, un corps qui appelle sans
cesse l'attention jiar la douleur. L'esprit
même perd de sa capacité, de sa force, de
son étendue. « Je crains que c'est un traistre,

dit Montaiy;nc ; il est si estroitement affrété

au corps, qu'il m'abandonne a tous coups,
pour le suivre en sa nécessité.... Si son
compaignon a la colique, il semble qu'il

l'ayt aussy. » En efl'ct, l'intelligence, pour
ainsi dire, gênée dans un corps souffrant, ne
peut que bien rarement déployer l'exercice
plein et entier de la pensée, la produire
aussi forte, aussi pure, aussi étliérée qu'elle

l'a conçue. Il y a plus, c'est que les qualités

du cœur sont quelquefois aussi altérées par
la souffrance continuelle. Il est certain que
l'homme faible est souvent personnel, et

t[ue la douleur centuple le moi humain. Le
moyen d'avoir le caractère toujours doux et

facile, quand le mal irrite à chaijue ins-

tant ? Swift quitta la maison de Pope, disant

qu'il était impossible à deux amis vialades de
vivre ensemble. Ces principes, je le sais,

sont hautomcnt contestés ; on dit, on répète,

on lit partout que l'âme, toujours libre,

s'élève triomphante sur les débris du corps,

qu'on voit des personnes faibles, valéiu-
dinaires, montrer un caractère ferme et

décidé. Entendons-nous, et consultons les

faits, l'oracle de la vérité. Or que disent-

ils ? Il est vrai que dans certains cas et dans
certaines maladies, l'encéphale restant intact,

les manifeslations de l'âme sont libres de
toute entrave, l'intelligence est aussi éner-
gi<|ue, aussi brillante que dans le cor[)S le

plus sain. Slais si, directement ou sympa-
thiquement, le cerveau est altéré, les fa-

cultés affectives et intellectuelles ne tardent
pas elles-mêmes à décroitres et à varier. La
paralysie de la raison n'a souvent pas d'au-
tre cause que la paralysie d'un memlire ou
d'un organe ciuelconqùe. C'est là le principe
de cet affaiblissement subit ou gradué do
l'intelligence, de ces inégalités, de ces bi-
zarreries de caractère, de ces petitesses des
grands hommes qui les remettent sous le

niveau commun de l'humanité. Leur ima-
gination souffreteuse, ravagée de fantômes,
d'idées incohérentes, systématiques ou ex-
travagantes, est jiresque toujours l'effet d'un
vice organique sourdement et progressive-
ment développé. La plupart des grandes
qualités du cardinal Ximenès furent ter-

nies par un cara ière dur, opiniâtre, singu-
lier. A sa mort, on trouva le crâne composé
d'un seul os sans sutures. Cette soudure
exacte des os du crâne fut regardée, non
sans raison, comme une des causes de la

bizarrerie d'esprit de ce grand politique.

L'anatomie pathologiiiue fournirait des
])reuves nombreuses à l'appui de cette as-
sertion (838). Souvent il arrive cpie les

lésions tlont je parle échappent à nos in-

vestiMtions, mais soyez liien crmvaincu
qu'elles existent. Il faut si peu de chose
pour altérer, pour affaiblir notre intelli-

gence 1

S'il est un préjugé fatal à la santé des
penseurs, c'est celui de croire que la force
morale est tout, que l'esprit s'accroît et se
conserve sain, en raison de la dégradation
de l'économie animale. « Courage, mon
âme, dit un Père de l'Eglise, défions la fai-

blesse du corps. » Que d'hommes illustres

ont répété cette exclamation, se souciant
jicu de ruiner leur constitution, pourvu
que le feu intérieur conservât son énergie 1

L'histoire de la vie privée d'une infinité

d'honunes célèbres est la preuve la plus
complète do mon assertion. J'en citerai un
insigne exemple ; c'est celui de Pascal, que
Bayle appelait avec tant de vérité, un indi-
vidu7)o;ad()jede rcs[;èce humaine: écoutons
d'abord l'auteur du Ùénie du Christianisme :

« Il y avait un lionuuo qui, à douze ans,
avec des barres et des ronds, avait créé les

mathémaliques
; qui, à seize, avait fait le

plus savant traité des coniques qu'on eût vu
dcjiuis l'antiquité ; qui, à dix-neuf, réduisit
en machine une science qui existe tout en-
tière dans l'entendement

;
qui, à ving-iroij,

démontra les phénomènes de la pesanteur de
l'air et détruisit une des grandes erreurs rie

l'ancienne physiipae ;
qui, à cet âge oiî les

autres hommes comiuencent à peine de
naître, ayant achevé de parcourir le cercle

des sciences humaines, s'aperçut de leur
néant, et tourna ses pensées du côté de la

religion
;
qui, depuis ce moment jusqu'à sa

mort, arrivée dans sa trente-neuvième an-
née toujours infirme et souffrant, fixa la

langue (jue parlèient Bossuet et Racine,
donna le modèle de la plus parfîiite plaisan-

terie comme du raisonnement le plus fort ;

enfin cjui, dans les courts intervalles de ses

maux, résolut par abstraction un des plus
hauts problèmes de géométrie, et jeta sur le

papier des pensées qui tiennent autant (:e

Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se
nommait Biaise Pascal.»

Certes, voilà bien ce même génie dans
toute sa force et sa puissance. Voyons main-
tenant sa victime.

11 y avait un homme qui, dès l'enfance,

se hâta d'altérer sa constitution par des
études opiniâtres, disproportionnées à son
âge

;
qui, persuadé que le corps ne nous est

(858) Le célèl)re Mongc, fondateur île l'Ecole po-
lylfcluiique, n'était plus, dans les dciniers temps de
sa vie, que l'ombre de ce qu'il avait été. A l'ouver-

ture du crùne, on trouva le cerveau réduit à un état

de pulpe diffltientc to\, qu'on fut obligé de le soute-
nir pour en faire l'examen. On ne concevait pas
que, dans ce putritaçie , il eût autrefois ger.nc ucs-

pensées fortes et de liantes concepilous. *<
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prêté que pour servir, le traita sans uiëua-

gement, comme un esclave sur lequel ' Ame
a droit de vie et de mort, cl payant cette

erreur de sa santé, ne mesura bientôt ses

années que -par ses maux, ses jours que par

ses douleurs ;
qui, se rejetant dans le sein

de la religion, 'abhné dans cette étude, médi-

tant sans relâche sur la mort et l'éternilé,

rêvant l'infuii, captif dans la vie, éleva son

âme à une telle hauteur, qu'elle ne voyait

plus ou ne voyait qu'avec dédain son enve-

loppe se décomposer, la maladie étant d'ail-

leurs Vetat naturel du Chrétien ; qui, obligé

par ses amis de faire pour sa santé quelque
chose qui tlattât ses sens, avait un soin ex-

trême d'en distraire son esprit, afin d'en

écarter toute idée de plaisir et de péché
;

qui, raisonneur exact, logicien sans pareil,

n'ayant rien oublié de ce qu'il avait (dit, lu

ou pensé, fut en proie aux chimères de son
imagination, associa aux conceptions de son

rare génie les bizarreries d'un délire mé-
lancolique ;

qui toujours dévoré d'un feu
âpre et sombre, poursuivi par une idée fixe

et terrible, languissant, exténué, éprouvant
jour et nuit d'intolérables souffrances, mou-
rut à la fleur de l'âge, après une agonie de
trois ans. Cet être infortuné se nommait
Biaise Pascal.

Toute comparaison de style à part, on doit

voir dans ce parallèle le tableau exact de ce

que j'ai établi en principe ; et (ju'on ne s'y

trompe pas, il n'y a point ici de contradic-

tion. Précédemment j'ai peint l'homme émi-
nemment nerveux, usant de ses facultés ; ici

c'est l'homme atttsonî de ces mêmes facultés

et qui en porte la peine. Je conviens que
tous les penseurs n'arrivent pas à cette com-
plète et radicale dégradation de forces vi-

tales, mais aussi, tous ne sont pas des
Pascal ; tant d'âme pour user le corps n'est

pas donné à la foule des philosophes

Quoi qu'il en soit, lorsque, loin de se con-
naître, loin de lutter contre la loi fonda-
mentale que nous avons reconnue contre la

prédisposition organique, on s'y aljandonne
sans restriction, alors les inconvénients de
la constitution nerveuse se développent
avec une étonnante rapidité. Parmi ces in-

convénients il faut toujours remarquer l'ex-

trême exagération du système sensitif. On
a beau dire que c'est le principe des jouis-

sances exquises et délicates, je le redis

encore, c'est aussi la source des douleurs
les plus intenses. Les unes et les autres sont
élevées à la plus liante puissance, et leur
maximum d'action est absolument le n;ôme.
Cela est si vrai, qu"il a été possililede ré-
duire ce principe en une espèce d'équation.

(800) « La maladie ressemble aux corps denses,
cl la santé aux corps rares. La saule s'étend sur
beaucoup d'années de suite , et néanmoms elle ne
contient ((ue peu do bien. La maladie ne s'élciid que
sur quelques jouis , et néanmoins elle renferme
ieaucoup de mal. Si l'on avait des balances pour
peser une maladie de (piin/.e jours et une santé de
quinze ans, on verrait ce que l'on éprouve quand on
met en équilibre un sac Ca: \t\unu: ti u:i :.ac de"

Soit la sensibilité S, le jdaisir P, la dou-
leur D ; nous aurons 8S 8P 8D. Il est très-

vrai encore que si l'on établissait nos sen-
sations sur une échelle synchroni([ue, on
trouverait un équilibre assez juste au bout
de quelijues années ; voilà pour la partie

matérielle ou lihysiologique. Mais quant
à l'application morale, au retentissement
de nos sensations s-ur le moi, les choses
se passent bien difl'éreinment, et il faut

l'avouer, tout est à l'avantage de la dou-
leur. Celle-ci est évidemment l'unité mul-
tipliée par les sentiments et les ré-
flexions; aussi le j'iaisir nous semble-t-il
rapide, passager, idéal, la douleur toujours
matérielle, positive, persévérante (839). C'est

bien pis quand l'intelligence perfectionnée,
fait que cette d mlour est profondément
sentie et i-aisonnée, qu'il faut souffrir non-
seulement par la sensation, mais encore par
la prévision et la mémoire 1 Or, je le de-
mande, quel instrument pour la félicité

qu'une âme faible à la joie, stérile dans le

plaisir ou le bonheur, qui en doute, qui s'y

habitue promptement, s'en dégoûte de même
et n'en connaît le prix qu'en le perdant. Oh 1

que cette ùme agit bien dilféremment dans
la douleur ! quelle étendue, quelle activité,

quelle force inépuisable tie sensibilité

quand il ne s'agit que de souff'rir ! Elle se
multiplie, se développe, s'arme de toutes
ses facultés, et semble si bien faite pour la

souffrance, quelle ciierche et trouve des
raisons pour l'éterniser, pour aller au-de-
vant. C'est que la nature physique de
l'homme se contente de peu et que l'imagi-
nation est insatiable. Alors s'observe cet

étrange jihénomène moral dont parle Rous-
seau. « Sans que rien change en loi, dit-il à
Emile, sans que rien t'ofl'ense, sans que
rien louche a ton être, que de douleurs
peuvent attaquer ton âme 1 que de maux tu
poux sentir sans être malade 1 que de maux
tu peut sentir sans mourir ! » D'où provient
cet état contre nature ? Manifestement d'une
sensibilité originairement très-excitable et

et qu'on n"a point ménagée ; d'une inten-
sité extrême d'alfections morales et d'appli-
cation intellectuelle ; de ce qu'on voit tou-
jours un but, sans calculer les forces
indispensables pour l'atteindre ; de ce qu'on
se reiuse à étendre la loi de la nécessité aux
choses morales ; du désir de donner à ses
facultés une extension indéfinie au lieu de
limiter son être pour le posséder tout en-
tier ; de ce penchant funeste à immoler
sans cesse le présent à l'avenir. On se bâtit

je ne sais quoi roman de bonheur qui
échappe toujours, et l'on fuit le repos, et

l'on néglige la santé, bien sans lequel les

I

plomb. » (Bavle, Dictwnnciie liistorique et ciilique.

J'ajouterai que le plaisir physique a beaucoup
moins d'extension que la douleur. Il se borne à
quelques organes ; il ne se glisse pas dans l'os, dans
l'ongle, dans ladenl.dansle tendon, dans la plus petite

fibrille nerveuse; au lieu que la cruelle douleur s'é-

ciiappe de tous côtes, se produit dans tous les points

de l'économie, po;!r gêner et tnuimcnter l'être

se:iJt;i'.
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aiilics snnl nul';, ou pJutùt dont ils suppo-
sent la possession.

Parmi ces infortiviés de cfpur cl d'imagi-
nation, plaçons a-u premier rang les poètes,
les artistes et certains savants. Usant rapide-
ment les forces vitales, ils donnent de bonne
hewe <i leur sensibiliié un immense déve-
lùp.j;ement. La contention d'esprit, le travail

forcé du cerveau, auxquels ils ^assujettis-
sent, soit pour pénétrer les secrets de la

nature, soit pour sY'lancer au delà de l'or-

hite des choses humaines, manfpient rare-
ment de fatiguer les ressorts de Torganisme.
Ainsi, loin d'opérer sur le système nerveux
par voie de se'dation, ils agissent au con-
traire par la stimulation, d'oi'i résulte un état

d'excitation morliide qui s'accroît d'un rien,

liouleverse à chaque instant l'économie et

pour les causes les plus frivules : c'est un feu
continuel qui s'attache également h la paille

et au bois de cèdre.

Un fait bien reconnu, est que ceux qui se
livrent avec excrs aux profondes et perpé-
tuelles méditations de l'esjirit, iiréscntent
rarement de l'uniformité dans le rhythime
vital, au physique et au moral. L'état ora-
geux est l'état ordinaire de ces cœurs chauds
et véhéments. .4rdents, exagérés, ayant le

sentiment actif et passionné de la chose pré-
sente plutôt (jue d'en avoir le sentiment
exact et mesuré, ils gouvernent [)cu avec ce
plein calme de la raison qui aide si bien à
découvrir les vrais rapports des choses hu-
maines avec le monde. Aussi sont-ils rassa-

siés de mécomptes et de dégoûts; ce. sont
gens, comme iJi'. Cliarron, qui font tout à
bon escient, sauf de vivre. Est-il possilJe. en
effet, de voir toujours bien, toujours juS;e
avec les oscillations d'une sens(7/////e maladi-
vement excitable, qui fortifie et abat, qui ra-

nime et qui tue, qui tantôt élève son martyr
jusqu'au ciel, et tantôt l'enchaîne sur un "lit

de douleur, se dirigeant sans cesse sur tous
les points où existe une cause physique ou
morale qui la stimule, (pji l'attiie et la fait

vibrer?
Dans ce perpétuel changement d'état de

l'économie, il eM des instants où le corps
épuisé, languissant, frappé d'impuissance
musculaire prononcée, inspire un sentiment
de faiblesse et de u'éfaiUance aussi complet
que décourageant; espèce de torpeur ((ui

semble n'être qu'une moyenne proportion-
nelle entre la mort et la vie; alors on fait

effort, on abandonne tout, on oublie tout

{)Our se cramponner à la vie, (lui païait

près de s'éteindre. Dans d'autres momejits,
une certaine exaltation d'idées se mani-
feste; elles se ]iressent, elles débordent,
mais les organes n'y répondent ])as , et

la force d'élaboration manque. Ces idées
sont toujours confuses, peu développées,
un travail sidvi no pouvant les féconder.
A f[uoi d'ailleurs aboutirait ce travail? h
ruiner totalement la santé ]iar les efforts

qu'il exige. Comment alors s'inspirer dépen-
sées d'avenir et d'immortalité avec la mort
dans le sein. Comment se livrer à de savan-
tes élucubraiions, suivre une carrière active,

Dii;tîo\n. n'ANTnnopoi.oniE.

supporter les fatigues du barreau, les Ira-

vaux assidus de l'administration , les vio-
lentes émotions de la tribune, les agitations
de la place publique, bien moins encore di-
riger d'une main ferme et sûre le vaisseau
de l'Etat dans la tourmente politique? Ainsi
cette chaleur d'accès de l'imagination, qui
semblerait devoir être la compensation des
facultés perduesi est une nouvelle cause de
désesiioir et d'ennui. Quant à moi, je dirai
avec Pascal : « J'admire comment on n'entre
pas en désespoir d'un si misérable état. »

Notez bien que ces dispositions du corps
influent inévitablement sur les conceptions
de l'esprit ; et cette considération mériterait
bien de fixer l'attention des penseurs pro-
fôTids, si celle de leur santé leur paraît tro])

frivole. Car souvenons-nous toujours cfue
les idées , les sentiments, les affections, la

vie en un mot, sont le reflet du monde d'or-
ganisation, et que les œuvres d'un homme
de génie sont le résultat fécond des faits, des
jiensées, des émotions, des inspirations de
sa vie entière.

En vain, dira-t-on, vous appliquez-Vous à
rembrunir le tableau. Quand il' serait vrai
que la constitution éminemment nerveusej
lorsqu'on en abuse, entraînât les maux oue
vous avez peints, les dédommagements* et
les dons qui l'accompagnent, seraient encore
une compensation préférable à tout. L'hommo
supérieur, né avec celle puissance de tête et
de volonté appelée à déplacer les limites de
l'intelligence, est toujours au-dessus des
infirmités qui l'accablent. Ses jouissances
mêmes sont d'autant plus pures, qu'elles
sont indépenuaiaies de son organisation, de
la nalure, de la fortune et du reste de l'uni-
vers. Voilkce qu'une éloquence menteuse
et pipercsse, ne cesse de répéter dans la

bouche des panégyristes. Mais la vie privée
des hommes célèbres, les maux qu'ils endu-
rent, leurs aveux, soit dans l'intimilé de
l'amitié, soit aux médecins, prouvent com-
bien on doit rabattre de cet enchantement
extérieur et factice, de ces éloges menson-
gers, espèce de guet-à-pens oratoire. S'il y
aau monde quelque chose de démontre,
c'est que l'excitation anormale du système
nerveux et particulièremenldu cerveau; c'est

que l'inégale répartition des forces, la tu-
multueuse discordance des actes vitaux

,

troublent l'intégrilé fonctionnelle des or-
ganes, entravent l'exercice de la vie, anéaii-
litsenl la santé et le bien-êlre. Pourquoi
donc vouloir trouver dans la vie ce que la

nature a refusé d'y mettre, un organismei
constaminent à l'épreuve de sensations for-
tes, d'émotions enivrantes et d'un esprit sans
repos? Pourquoi désirer, avec un corps î,a^
gile, des jouissances et des lumières surhu-
maines?

Sois lua r.wrlalis, }wn esl mortate quod vplas.

(Ovib.)

Dans une vie grevée de taules les amer-
tumes de la gloire, je ne crains pas de l'affir-

mer, la plus douloureuse est assurément la
perte de la sanlé. Le baume moral d'uri

hà
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ajinur-propre satisfait, n"ailoucit pas tou-

jours romj)l(;teniont les regrets qui en sont la

suite. 'Si on se pénétrait bien de ces vérités,

fondées sur la nature nièinedi' riioninie, le

//•o/;-;)eH.'îfr,eot ennemi né de notre espèie,

ne ferait pas tant de victimes. On ne verrait

lias unefoule de savants, d'artistes, de litté-

rateurs, de jurisconsultes, etc., construire

le tissu de leurs propres tourments, dess'-

cher de bonne heure les souriCS de la pensée
ôt manquer k leur destini^e. Il faut que tout

soit dipsé, calculé, mesuré; que la lègle du
plus ou du moins soit ai-pliquée à tout,

môme aux quantités morales; c'est la jilus

grande loi de la nature, puisipi'elie est celle

de riiarraonio des êtres.

Toutef(.tis, j'ai beau faire, on croira tou-

jours que le trait est forcé pour le ren ire

plus frappant ; il n'en est rien cependant.
Demandez aux médecins qui exercent dans
une grande ville, eux qui voient si souvent
dans l'endroit cacliédes cœurs l'amertume qui

les flétrit, ils vous dinuit combien cette force

extra-naturelle de réflexion est dangereuse
pour l'humanité. On répond ordinairement
tjue la position sociale, que les circonstances

l'exigent ainsi ; sans douîe, mais le mal n'en

'îst pas moins réel. D'ailleui's je dirai que,

dans ehaipie circonstance, il est iiossible

(le le diminuer, et qu'on peut alléger le fardeau

quand on le veut bien. On argue encore en di-

sant que ces principes manquent de vérité,

ou sont au moins exagérés, qu'il y a de nom-
breuses exceiitions. Ces exceptions sont jilus

rares qu'on ne le croit; car remarquez bien

que, parmi les hommes qui se livrent à ce

genre d'excès, les uns vivent assez long-

te^nps, mais languissants, épuisés, et (pie les

autres meurent au commencen.'tnl de leur

carrière, connus seulement de louis amis,

de leurs médecins. Combien de jeunes gens

surtout, moissonnés de bonne heure, ne se

reposent point h l'ombre du laurier qu'ils ont

semé ! Les exceptions les plus nombreuses
se trouvent parmi les hommes qui, sacriliaiit

l>aisiblement aux muses, et traitant la répu-
tation comme les honnovus, savent en jouir

ou s'en passer. Mais du moment que poussé

par le démon de la céléltrité, on veut ins-

crire son nom sur le bronze séculaire; que
le besoin rongeur de la louange des autres se

fait sentir; qu'on se décide ;\ arracher feuille

à feuille ce lauiier morte venalem, comme
dit si bien Horace; qu'on a toujours présent

ù l'esprit le qu'en diront les Atliniiens / la

vie cesse de s'exercer selon ses lois ordinai-

res de régularité. Je ne sais (|uel feu pénètre

et consume l'économie, quelle iuipéîiiosité

de mouvements intérieurs, quel bouillon-

nement du sang, quelle agitation fiévreuse

se manifeslent.Les forces motrices et con-
tractiles diminuant peu à i)eu, la sensibilité

prédomine outre mesure. Dès lors plus d'é-

(luilibre, plus d'harmonie dans les fonctions :

1 unité élémentaire organique se trouve rom-
pue, et les maladies naissent en foule. Ue-
marquons toujours que la vie s'altère et se

détruit ici par deux caus^'s, parce que sou
action a été hâtée, précipitée, exagérée, puis
parce qu'elle a été irrégulière, tant il est vrai
qu'il faut des bornes à la méditation, au
travail de têie, au désir d'acquérir des con-
naissances, de solliciter sans cesse la renom-
mée et la fortune, en un mot, qu'il faut sa-
voir avec sobriété, aussi bien que vivre avec
tempôrance^ Le génie qui voulant arracher
aux dieux leur secret, reste frappé de l'ana-
tlième céleste, est un emblème aussi juste
que frappant des tourments de certains hom-
mes illustres. Ceci nous explique également
ce svmliole de l'antique et supiêmel:agesse :

« Dieu a marqué d'un signe formidalilo le

fruit de l'arbre de la science; ce fruit est
doux et savoureux, mais souvent il donne
)a mort : » Guslans guslavi pauliilum mel'
lis et ecce inorior.

Tl'^NDONS. Vol/. riNTKODrcTiON.
THIKS-PLATÉS. V. Nootka-Colombiens.
THIBETAINS. —Entre l'Inde et la Chine,

le Tliibct et le Bouian, pays de très-hautes
montagnes, sont habités par une race indoue-
tartare dont la civilisation est un mezzo ter-

mine lie celle des ileux grands peuples voi-
sins. Le missionnaire Cassiano a recueilli
sur le l'hibet des matériaux curieux insérés
dans le travail de(Jeorgi (8'*0). De nos jours,
le Hongrois Csoma dé Roros a fait, dans ce
pays, un séjour assez long pour y traduire
une vaste encyclopédie. D'après ces deux au-
t(irités aussi bien que d'après les recherches
des sociétés asiatiques anglaises, les Thibé-
tains .sont une colonie indienne par leurs
lois, leur écriture, leur religion. Celle-ci est

la nuance du boudhisine qui a [iris le nom
de lamaïsme, d'ajuès le titre de son grand
prêtre ou Lama.
Un dogme qui recommande la contempla-

tion et permet la paresse, ne peut avoir pris"

naissance (jue dans un climat doux et fer-

tile. Un ])ays où l'hiver est très-long et très-

rigoureux aurait laentôt altéré un dogme
pareil, comme on l'a vu dans les croyances
émanées de l'Asie et transformées cii reli-

gions guerrières et féroces à mesure qu'elles
approchaient du Nord. Le contact de l'Inde

et de la Chine, niéiro|)oles inlellecluellcs et

commerciales, a prolépé contre le climat le

dogme mais non les mœurs, car les Thibé-
lains en guerre sont accusés de manger le

foie de leurs ennemis morts ou gisant sur le

champ de bataille.

L'alphabet thibétain ressemble beaucoup
au sanskrit ; la langue a la même parenté,
mais ses mots tendent à se briser en mono-
syllabes selon le système chinois. Quaml le

l)oudhisme arriva ou revint aux plateaux du
Thibct et du Bouian, vers le premier siè. le

de notre ère, les peujiles de ce pays avaient
une tradition qui les faisait descendre d'une
race de singes. C'est le mythe de quelque in-

vasion d'un peuple mongol qui avait croi>é

leur sang et modilié liurs traits.

Quoique l'Hymalaya soit le plus liant

svstème de monlaiines du iiiaïul conti-

i^aH)) Alpliiitelum TItilietuiiiiin.
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neiit asiatique, ce n'est donc pas vers lui

que remontent les souvenirs les plus re-

culés des premières nations. Les Chinois
eux-mêmes accusent les Tliihélains d'Ctre

un peuple presque moderne, ce ijui ne veut
probablement dire autre chose (pi'un |)cuplo

ancien demeuré hailiare, car (iauhil, Kla-
proth et M. Ed. Biot font de la race tliiljé-

taine les premiers habitants de la Chine re-

j)résentés encore aujourd'hui jiar quel-
tpies peuplades insoumises appelées Miao
Tseu.
Mais l'Hymalaya touche de fort près au

système du Caucase indo-BacIrien dont il

n'est séparé que par la vallée du haut Indus.
Les contreforts septentrionaux du môme
Caucase tiennent à l'Altaï d'oîi Cuvier tire

la race mongole; disons plus prudemment
vers lequel cette race rallacliu de très-an-
ciens souvenirs. On connaît le rôle très-im-
portant que jouent les montagnes dans les

religions primitives et ptc conséquent dans
les primitives traditions ue l'humanité. Nous
apercevons déjà assez clairement le point
du globe où ces traditions se confondent;
la source commune d'où elles émanent avec
les migrations des peuples divers et d'après
l'aveu explicite de ces peuples. Les Indous,
les Perses rapportent leur origine au Nord-
Ouest, les Chinois à l'Occident, lesChaldéens
au Nord-Est. Le Caucase Indo-Bactrien est

le centre où convergent tous ces rayons de
la boussole historiipie.

Achevons le lourde notre immense hori-
zon pour ne pas conclure à la légère : cir-

conspection est précisément l'usage de
cette opération de l'œil et de l'esprit 1

Les Scythes (voy. au mot Scythes) dont
l'histoire est la plus connue mais aussi
la plus longue et la plus concluante, les

Scythes rap[iortent leur origine au Midi
et à l'Orient. Les nègres n'ont pas d'annales
et nous réduisent aux analogies tirées do
leurs langues et de leur organisation. Les
Polynésiens et les Malais sont unappendicedes
Indiens et des nègres. Le vaste continent des
Américains qui semlde séparé de tous côtés
du vieux monde y touche cependant par
le Septentrion. C'est du Septentrion aussi
que les traditions d'Amérique font ai'river

les races de leurs aieux.
TIMBRE, loîy. A'oiv.

TISSUS OllliANlQUES, leurs propriétés.
Voij. Harmonie des fonctions dans le corps
hamain.
TOBAS. Vol/. MÉD1TERR4\'ÉENS
TOLTÈQUÉS. Voy. Mexicains.
TON. Vo)/. Voix.
TONGOIJSES. Voi/. Nomades.
TOUA KICKS. Voi}. Ahohigi^nes.
TOUCHEK. — Un grand nombre ae pro-

longements encéphaliques , divisions d'un
prolongement principal, la moelle épinière,

sortent du canal vertébral par les trous dont

se trouve percée sa surface latérale. Les n is

naissent de la colonne antérieure de cette

moelle, se distribuent atix muscles volon-
taires, et déterminent les mouvements loco-
moteurs (8il). Les autres prennent leurra-
cine dans la colonne iioslérieure; ils vont
animer tous les organes, ou par eux-mêmes,
ou par d'autres nerfs intermédiaires avec
lesquels ils s'anastomosent, et forment, à la

surface externe des téguments, tin réseau
nerveux très-abondant. Ils transmettent à
l'être intelligent, par l'intermédiaire de la

partie supérieure du segment basilaire (Ser-
res, Anatomie comparée du cerveau), les im-
pressions extérieures qui agissent sur !s

système cutané, et les motlilications organi-
ques internes perceptibles (842). Ce sont
donc ces derniers auxquels se joint, dans
les téguments de la face du crâne , le nerf
de la cinquième paire, qui donne lieu aux
perceptions tactiles.

Le système cutané forme , avec les nerfs
qui se distribuent à sa surface, auxquels il

sert de soutien, et que son épidémie et
l'humeur onctueuse qui le recouvre protè-
gent contre des impressions trop vives

,

l'instrument au moyen duquel l'homme per-
çoit certaines qualités des corps que les au-
tres scn,- ne sauraient lui transmettre, qu'il
Iicut seul lui communiquer, et que par cette
raison nous appelons tactiles.

Puisque les nerfs transmetteurs de ces
qualités ou jilutôt des imjjressions qu'elles
font sur nous , sont répandus sur toute k
surface extérieure du système cutané, il est
évident tpie toutes les régions de ce sys-
tème sont capaljles de cette transmission
Aussi i)ercevôns-nous ces impressions par
tous les points de la peau, qui forme un
vaste intermédiaire entre les corps exté-
rieurs et nous. Ce mode de perception s'ap-
])elle le tact. On le dislingue d'un aulre
mode qui s'exerce au moyen d'un appareil
jiarticulier', dont le système cutané forme
toujours l'agent principal , mais qui s'appli-
que d'une manière plus exacte sur les corps
uont nous voulons connaîtres plus parfaite-
nient les qualités tactiles, ce qui lui a valu
'le nom de toucher.

Nous percevons, au moyen de l'instrument
du tact, la présence des corps, par la résis-
tance qu'ils opposent à cet organe et les di-
verses impressions qu'ils lui font éprouver.
Nous ne concevous leurs dift'érentes qualités
que par l'intermédiaire du jugement.
Le tact varie selon les âges, les sexes, les

individus, les professions, la nature des vê-
tements, les climats, les diverses régions
du cori)S.

Il est exquis dans le nouveau-né, dont le
système dermique jouit d'une activité de
transmission extrême, parce qu'il n'a encore
éjirouvé aucune des impressions qui, à la
longue, fmissent par le diminuer. 11 s'é-

(841) Leur section abolit la conti'actililé niiisru-

laire , sans que la transmission des impressions
cesse.

(842) La transmission des impressions n"a pins
lieu après la ligature ou la section de s nerfs, l.andis
que les muscles conservent leur fatuité contiac-
liie.
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iiioussc peu à peu avec l'ù^e par les impres-

sions coiUimielles que reçoit le système

cutan(5, et qui modiliont les nerfs de ma-
nière à atraii)lir l'énergie de leur_ fonction

traiismissive. A cette cause se joint Taugmen-
tation do l'exhalation ôpidermique que le

frottement continu des vêtements déter-

circulation capillaire , et l'action ncrveuso
y est faildc jiar défaut de vitalité.

C'est dans les climats tempérés , où cette

action jouit de toute son énergie, que les

perceptions tactiles, comme toutes les auties
sensations, ont le plus de vivacité.

Toutes les régions du système cutané no

mine , et qui amortit déplus en plus les im- jouissent jias au même degré de la faculté

pressions extérieures. Dans le vieillard, '"
'" --- --- ^ ^ '--

dont la peau est ridée, desséchée, endurcie ,

l'épidermc épais, la faculté transmissive des

nerfs cutanés est considérablement dimi-

nuée.

La femme a la peau i)lus molle, plus unie,

l'épiilerme plus mince que l'homme; les

impressions extérieures y ont, par consé- "eure ei a la p

quent, plus d'intensité , leur transmission terne des Dras et

y est plus active et le tact plus exquis. „ l'!';"'!'?.")-^." „

Les individus qui se rapprochent le plus

de la feufmepour la structure de la peau,

chez lesquels cet organe est peu couvert de

poils, oti'rent aussi avec elle une grande
analogie sous le rapport de l'activité de la

fon-tiVin transmissive des nerfs cutanés.

Si un frottement peu prolongé rend la

peau plus impressionnable, il n'en est [las

de môme de cette action lorsqu'elle est per-

manente.
Aussi les individus dont les professions

exigent de grands mouvements du corps, et

produisent par conséquent des frottements l'impression "des corps extérieurs a

fréquemment répétés du système cutané à ces fonctions, qui sont plus intel

contre les vêtements qui le recouvrent, per-

çoivent moins vivement que ceux dune
profession opposée, les impressions diverses

(jui naissent du contact dus corps extérieurs,

il en est de même de ceux dont les vête-

ments qui touchent immédiatement la peau

sont d'un tissu grossier; leurs nerfs perdent

à la longue, par la rudesse des frottemenîs

qu'ils éprouvent, de leur faculté de trans-

mission, et les sensations que produit le tact

ne sont plus aussi vives.

Une douce chalsur favorise la transm's-

siou des impressions tactiles: mais il n'en

est pas de même d'une haute température (pii

alfaUjlit celte action vitale des nerfs cutanés.

Dans les climats chauds, où un soleil Itrù-

lant irrite constamment la peau, l'engorge ,

l'épaissit , malgré les substances grasses

iiont on la revêt , et diminue, par consé-

quent, la faculté transmissive des nerfs qui

s'y distribuent, les sensations produites jjar

les impressions extérieures ont peu de viva-

cité. Aussi les peuples de ces régions appli-

quent-ils le feu sur le système cutané dans

])resquG toutes les maladies , et sans en

éprouver une bien vive douleur; aussi se

font-ils do profoniles blessures, (ju'ils per-

çoivent à peine, et dont les cicairicos sont

pour eux des ornements, et même des mar- sion des inégalités les plus légères. Cette

qucs distincfivos de supériorité sociale. structure les rend très-jjropres à saisir les

Les climats froids jtroduisent les mômes corps avec facilité, même ceux des dimen-
flTots par une cause contr.ùj-e. Le système sions les moins considérables à s'appliquer

cutané s'y engourdit par la Ittûluur de sa exactenient sur toutes les surfaces , à se

de transmission des impressions extérieu-
res. Celles oti la peau est tine , molle, l'é-

piderme peu épais, où les nerfs sont aloii-

iianls, la possèdent k un ])lus haut point (pio

celles où elle offre un état contraire. C'est

pour cela qu'elle est plus prononcée aux
régions latérales du thorax qu'à l'anté-

rieure et à la postérieure , à la partie in-

des cuisses qu'à l'externe
,

taire du pied qu'à la dorsale ;

ce qui est l'inverse de la main , où elle est

bien plus active à la région dorsale qu'à la

palmaire , où la peau et son épidémie ont
plus d'épaisseur. Cependant cette région
ai)partient à l'organe du toucher; ce qui
démontre que la perfection de cet instru-

ment tient moins à la fonction de transmis-
sion plus active de la région du système
cutané qui l'enveloppe; qu'à la disposition
des parties dont il est composé , et qui le

reii lent propre à se mouler sur les corps
tie la manière la plus exacte. Il est même à
r.'marqucr que la transmission vive de

aurait nui
qui sont plus intellectuelles

que sensitives, qui t;';nnent plus aux idées
(ju'aux sensations. On sait que le toucher no
j:eut s'exercer lorsque la peau des doigts ,

dépouillée de son é|)iderme , transmet vive-
ment les im|iressions qu'elle reçoit.

Articulé avec les os de l'avant-bras d'une
manière assez lâche, l'instrument de cette

fonction perceptive peut exécuter des mou-
vements de flexicjii, d'extension, d'adduction
et d'ai)duction très-étcndus , ce qui facilite

sin.julièrement toutes les positions qu'il

doit prendre dans l'exploration des corps.

Il est composé dans sa partie centrale (le

carpe et le métacarpe) d'un nombre assez
considéralde de petits os articulés lâche-
ment aussi entre eux de manière à ce qu'ils

puissent se mouvoir assez facilement les

uns sur les autres ; il se termine par cinq
appendices allongés très-mobiles (les doigis;

])Ouvant se réunir , s'écarter, s'élen ire , se
fléchir, s'o[iposer les uns aux autres (8V3) ;

et enfin il est recouvert par la peau qui
adhère foi'tement à sa face palmaire pour
donner plus de fixité à ses points d'appui

,

et qui forme au liout des doigts un cous-
sinet élafjtique soutenu par les ongles, pou-
vant s'appliquer sur les corps les mieux
polis, et susci^pti!)le de recevoir !'im!>res-

(845) L'homnifi ppiit sent opposer le pouce' .lux autres doij^ts , ce qui

paiix iustiuuifiils Uo son ialrlligi'iico.

end sa main ua des princi-
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prêler h toutes les formes, h se fixer solide-

ment sur tous les objets, et par conséquent
à recevoir des impressions plus nombreuses
que l'instrument du tact, et à les transmettre
avec plus d'exactitude.

Nous percevons par le toucher comme jiar

iC tact l'existence réelle des corps, leur tem-
pérature, leur consistance , les divers états

de leur surface , leur mouvement , et de
plus, leur tii^ure, leur forme , leurs dimen-
sions, leurs tlistances respectives , etc., drmt
cet aiipareil ne nous donne point ordinaire-
ment la conscience. Il est , sous ce rapjort,
congén^.re de celui de la vue , dont il con-
firme ou rectifie les transmissions.

Les perceptions tactiles ne ?? convertis-
sent en idées que par l'influence de la com-
jiaraison et du jugement. Considérées isolé-

ment, elles ne seraient pour nous que des
sensations , et non des productions vérita-

blement intellectuelles, et les c^ualités des
(orps nous seraient entièrement inconnues;
car nos connaissances sur les objets qui
nous entourent ne sont que les résiilta'.s de
la comparaison.

L'api)areil du toucher peut être remplacé
par celui du tact dans les jiartics des mem-
bres les plus flexibles, et capables de saisir

et d'embrasser plus ou moins exactement
les corps, comme, par exemple, à la région
de l'articulation de lavant-bras avec le bras,

h celle de la jambe avec la cuisse, à la sur-

'ace inférieure du pied , à laquelle on a vu
l'habitude de donner toute la souplesse de
la main.
De môme que le tact, le toucher varie se-

lon r;\ge, le sexe, les individus , les profes-
sions qu'ils exercent.
Dans l'enfance, son appareil est très-actif,

et transmet des impressions très-vives , à

cause du ))eu d'épaisseur de l'épiderme et

de la souplesse de la peau. Mais ces im[ires-

sions ne produisent que tardivement des
idées sur les qualités tactiles des corps, parce
que leur a]>préciation dépend du jugement
et n'est que le fruit d'une assez longue ex-

l)érience. Il perd ses facultés dan*-, le vieil-

lard par le dessèchement et le plissement de
la peau et de l'épiderme, suites de l'absorp-

tion de la graisse qui soutenait le chorion.
L'instrument du toucher est plus impres-

sionnable chez la femme que chez l'homme,
à cause de la délicatesse de son tissu cutané.

Il transmet aussi plus vivement les im-
pressions extérieures chez les individus qui
ne se livrent point h des travaux manuels
rudes et pénibles, que chez ceux dont ré|ii-

dcrme des mains s'est épaissi par un frotte-

ment intense et fréquemment répété.

Si l'instrument du tact perd de son im-
pressionnabilité par l'exercice , il n'en est

jias de même de celui du toucher, ipii va

sans cesse acquérant une activité nouvelle ,

non point relativement aux imiirossions que
Ion peut appeler sen.'î//)rf5

,
parce qu'elles

ne donnent que des sensations , tencs que
celles de la tem|)érature des diverses sublan-

ces, mais par rapport à celles qui produisent

en nous la conscience de ce qui est relatif à

la figure ou à la forme des objets. On sait

,

en effet, que ce n'est que par l'habitude que
l'on perçoit avec exactitude ces sortes d'im-

pressions, comme ou le voit chez les aveu-
gles (84.4).

Nous trouvons , aans les perceptions tac-

tiles , les mêmes mystères que dans les vi-

suelles. Nous ignorons complètement com-
ment les actions des corps ext-jrieurs sur

notre système cutané, qui se réduisent tou-

tes à des mouveineuts moléculaires , identi-

ques dans leur nature, peuvent donner lieu

à des perceptions si diverses. Nous n'igno-

rons pas moins le mode de transmission de

ces impressions, et le mécanisme de la per-

ception qui en est la suite. Ici, comme dans

tous les phénomènes de la nature , l'effet

nous est connu , mais la cause intime nous

échappe ; nous percevons, et nous ne savons

point comment la perception s'oi>ère. Mais

nous savons positivement que ce n'est point

le cerveau qui perçoit, et qu'il n'est qu'un

iRstrument que nous njipliquons à cette

fonction importante.
TKANSFORMAÏÎONS EMBRYOLOGI -

QUEi?. Vot/. Embryologie.
TRÈFLE, LUZEUNZ. — i^es anciens ne

cormurent point la culture du trèfle; il n'est

point repanilu dans les parties chaudes de
l'Europe, et même il n'est connu en Allema-

gne que depuis le xvi" siècle. On cultivait à

sa jilace la luzerne, medicago saciia, autre-

ment herbe de Mcdie; elle était le fourrage

communément usité dans l'antiquité; elle

jiouvait bien venir de la Médie, d'oii elle a

tiré le nom qu'elle porte. La luzerne sauvage

est mairtenant une plante très-commune
dans l'Europe méridionale.

TilOU AUDITIF. Voy. Trou occipital.

TROU OCCIPITAL et TROU AUDITIF. —
On appelle trou occipital le point où la co-

lonne vertébrale s'articule avec la tête. Rela-

tivement à la situation de ce trou, Sœmme-
ring a dit, mais sans être affirmatif à cet

égard, qu'elle est un peu iilus reportée en

arrière dans la race éthiopienne que dans la

caurasique : de telle sorte que la colonne

vertébrale du nègre s'articulerait plus en

arrière que chez les descendants de la race

caucasique. M. Owen a remarqué que chez

l'Européen adulte ce trou est place immé-
diatement en arrière d'une ligne transversale

qui cou[ierait en deux parties égales le dia-

mètre antéro-postérieur. Il reste donc à sa-

voir s'il conserve cette position dans toutes

les races. Prichard ralRrme, et dit avoir com-

paré h cet égard la tête du nègre à celle de

l'Européen.
Lo position du irou audilif rarie-t-elh

suivant les raees M. Dureau de la Malle a

émis sur ce sujet une assertion singulière :

(S-il) Dans ces iiiilividus , une auU-c cause con- lités tactiles des corps, el qui n'est (lolnt tronlilé p;ir

court à donner :u; Inneher une grande finesse; c'est les peireptions visuillis,

l'altcfition qu'ils poitent dans l'exploiation des qua-
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c'est que .e trou auditif dos momies, et \mv
conséquent des anciens Egyptiens, était placé

filus haut que chez nous : de sorte qu'une
igné horizontale menée de ce trou vers la

l)artie antérieure de la face atteindrait la

région de l'œil sur les têtes d'anciens Egyp-
tiens, tandis que chez nous elle se rendrait
à la base du nez. La même disposition au-
rait été constatée chez des Juifs 7ion mélan-
ges. M. Bureau de la Malle adlrme que si

MM. Flourens et Dubreuil n'ont i)as trouvé
ce caractère sur les momies qu'ils ont exa-
minées, c'est que ces momies provenaient
d'un pays oii il y avait eu mélanije de vain-
queurs et de vaincus.
Au lieu de s'occuper de la situation plus

ou moins élevée du conduit auditif, d'autres
personnes ont jiris en considération sa situa-

tion plus ou moins antérieure. Ainsi on a dit

que plus l'intelligence est développée dans
les races humaines, plus le trou auditif est

voisin de l'occiput. Cette assertion, rappro-
chée de l'opinion généralement admise tou-
chant la situation du trou occipital, va me
fournir matière à quelques remarques criti-

ques qui, je le suppose, auront le mérite de
la nouveauté.
Ce que je vais dire à ce sujet montrera

que les corps savants accueillent parfois

avec une singulière facilité, et consacrent
en quelque sorte, en s'alistenant de les sou-
mettre à la critique, certaines propositions
scientifiques que le moindre examen eût
fait rejeter. Nous avons vu établir que le

trou occipital se reculait dans les races qui
tiennent un rang peu distingué sous le rap-
port de l'intelligence et de la civilisation.

Voici, on efi'et, ce que Virey lisait à la séance
de l'Inslitut du 25 octobre 18'i-l : Ln seule

position du trou occipital, et son rapproche-
ment du voile du palais, offrent la mesure du
redressement de l'homme et du degré de per-

fection de ses races, mieux encore que Vou-
certure de l'angle facial de Camper. Nous
avons vu afîirmer, d'une autre part, que le

trou auditif était plus rapproché de la partie

postérieure que de l'antérieure de la tête,

dans les races qui ont porté très-loin le

culte des sciences elles progrès de la civili-

sation. Cette opinion est positivement énon-
cée par M. le professeur Dubreuil, dans un
Mémoire sur le caractère des races, pris de la

téic osseuse, mémoire communiqué aussi à
l'Académie des sciences.

Or, si, comme il résulterait de ce qui a été

professé devant l'Institut, le trou occipital et

le trou auditif se déplacent constamment en
sens inverse; si le premier se j)orte en avant
et si le second recule dans les races inlelli-

f^i'Utos, si le contraire a lieu dans la race
éthiopienne, il est clair que la situation ro-
tative de ces deux trous ne devra pas être la

môme dans une tête de Français et dans
une tête de nègre. En additionnant les deux
petites différences qui résultent de leur dé-

placement en sons inverse, on devra obtenir
une différence assez marqué(>, pour confirmer
la vérité des deux propositions cjjae j'exa-

mine. Eh bien 1 il n'en est rien. V'oici ce qui
a été constaté à cet égard. Une ligne trans-

versale, tirée de la partie postérieure d'un
conduit auditif à l'autre, sur une tête d'Eu-
ropéen, passe sur le bord antérieur du con-
tour du trou occipital. Or, cette ligne passe
précisément au même endroit sur une tête

d'Ethiopien !

Mais, dira-t-on, la double loi dont il est

question pouïra-l -elle au moins se vérifier

jiar la comparaison des têtes des brutes avec
la tête de 1 homme? Soumettons-la donc à ce

nouveau critérium. Sur la tête de l'orang-

outang, le trou occipital ne siège pas, comme
chez l'homme , immédiatement en arrière

d'une ligne transversale qui couperait en
deux parties égales le diamètre antéro-pos-
térieur : il occupe le milieu du tiers posté-

rieur de la base du crâne. Chose remar'qjsa-

IjIo, il conserve avec le trou auditif absolu-
ment le même rapport que chez l'homme!...

Je me trompe, il y a une légère différence;

mais elle est précisément en sens inverse do
celle que nous aurions dû constater pour
confirmer la loi i)roposéo, < ar la ligne tirée

d'un conduit auditif à l'autre empiète un
peu sur la partie antérieure du trou occipi-

tal. Mais chez le sapajou les deux trous ont
le même rapport que chez l'homme. J>onc,

s'il est bien vrai que, ainsi que l'a démontré
Daubenton, le trou occipital se recule do
|ilus en plus, dans les espèces animales, à
mesure qu'elles s'éloignent davantage de
l'homme, il ne l'est pas que le trou auditif

marche en sens inverse. La loi qu'on a voulu
établir ici au profit de la phrénologie est

fausse, et doit être remplacée par celle-ci :

Le trou occipital, en se déplaçant, entraîne

avec lui le trou auditif. Et comment en se-

lait-il autrement? Le nerf acoustique, qui se

répand dans le sens de l'ouïe, ne uaît-il pas
constamment de la même partie du système
nerveux, et cette partie du système nerveux
n'est-elle pas constamment située dans les

environs du trou occipital? La loi ((ue j'é-

nonce ici se vérifie encore lorsque, passant
de l'orang-outang aux autres (piadrupèdes,
on voit le trou occipital se plaier à la partie

la iilus reculée du crâne. Cependant ici on
ol)s'orve deux variétés dont il serait [leul-êtro

intéressant de roilieiihcr la ouse : le trou
auditif restant parfois quelque peu en avant
du trou occipital, conunc on l'observe chez
le chien, le lion, le mouton, le cerf, le che-
val (chez celui-ci la dilférence est do plus
d'un pouce), ou bien se trouvant un peu
})lus reculé que chez l'homaie, comme on le

voit chez le sanglier.

TSCHUR-TSSCHIS. Voy. Icthyophages.
l'UMULUS SEPULCRAUX. Voy. Européen.
TURCS. Voy. Europe moderne , Scvthes

et Nomades.
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IBAC.HS (l'ahlK'). Voy. l.t.\v.\r,K.

UGALYACHMUTZI. Vuy. NooTK\-r.:.i.i m-

BIENS.

UGIUENS ou «ACi: vuorienne. Voij. No-

mades.

UNION nr, i/tME et i.v coups. Voij. PiiY-

SIOI.OGIE INTELLECTIELLE.

UNITE DE COMPOSITION OrgaM'JLE. Vuy.

Anatomie compauée.

UNITÉ DE L'ESPÈCE HUMAINE.

l'niié, iinil« alisuliie de l'i'Siu'ce liii-

nniico, l'I \ariéh' île -es r:ic(-s le'le

est en ilenii r ré'iillal, h cnnciusinD

géiiéiMle el eerlaiiie de tous les E.iils

aoc|uis sur lliibloire iiiiiiirelli- ds
riiomiiie. ( Flolhess).

î,e savant auteur de l'ouvrage Dieu, l'homme

et le monde, a ri^unié d'une manière lucide

et pleine d'intérêt les travaux les plus soli-

des , les recherches les plus décisives et les

plus concluantes ,
qui aient été publiés sur

la question de l'unité des races humaines.
Nous liii empruntons ce travail important.

Quand on a voulu, dil-il, discuter la que.'?-

tioii d'unité ou de pUiralJ té d'cspèc-e humaine,
ea fia-ce-nsidérnnt que l'homme physique,
on a commis la même faute philosophique ,

la môme erreur scientiti(iue qu'en zoologie,

lorsque , laissant de côté le véritable carac-

tère de l'animalité , la sensibilité et la loco-

motilité qui en est la conséquence, on a pris

soit le séjour , soit le genre de nourriture ,

soit les dents, soit Ifi coulevir ou la (|ualité

du sang pour servir de base et de principe à

ce qu'on voulait être la niélhode naturelle.

Comme il n'y avait dans tous ces cnraclèrcs

rien d'animal, mais qu'ils convenaient pres-
que tous aussi bien aux corjis organisés
végétaux qu'aux corps organisés animaux

,

quoique dans des degrés divers, il était iuqios-

sible de constituer la science des animaux,
puisqu'on ne faisait aucune attention à ce

qui fait que les animaux sont animaux.
De même , en consiilérant l'homme sous

le point de vue ]mrement physique , il est

î.mj)ossible d'arriver à aucu.ne conclusion
logique, à aucune démonstration scientifi-

que , parce que les principes d'ovi l'on part
ne sont pas tirés du sujet , et qu'ils ne peu-
vent lui être aj)pliqués. En etl'et, le caractère
inq)ortant de l'homme , son caractère vrai-
nuMit naturel , c'est son Ame ; le coé'|is n'est

chez lui (pie secondaire, conune le séjour, la

nourriture et le sang ne sont que secondai-
res dans l'animal. Tout cela, sans doute, est

nécessaire à l'animal ; mais s'il n'y avait que
cela , l'animal ne serait qu'un végétal : tous
ces caractères secondaires sont soumis à la

sensibilité, h l'animalité et dominés par elle.

Si l'homme aussi n'avait qus son crirps , il

Vi'i serait qu'un animal ; mais ce ipii le l'ail

homme , c'est que tous les caractères de

l'animalité sont soumis à son intelligence

,

et dominés par elle. De même donc que les

végétaux sont distincts des minéraux , parce

qu'ils sont organisés , qu'ils vivent et se

rejiroduisent ; que les animaux sont au-des-

sus des végétaux ,
parce qu'ils sentent et

qu'ils se meuvent ; de même l'homme ,
qui

est organisé ,
qui vit , se reproduit , sent et

se meut , est au-dessus des animaux , parce

qu'il est une intelligence active, libre et

morale. Ici le principe est le même , il est

applicable dans toute son étendue h tous les

êtres créés, puisqu'il les distingue par leur

caractère le plus élevé , le i^lus essentiel ; ou

ne peut donc pas plus confondre l'homme
avec l'animal, qu'on ne peut confondre l'ani-

mal avec le végétal , et le végétal avec le

minéral.
Ce principe étant accepté , pour être logi-

que et suivre une marche vraiment scienti-

tique , il faut donc envisager la question de

l'espèce humaine , non-seulement sous le

point de vue physique , mais plus encore

sous le point de vue intellectuel et moral.

C'est ce que l'on n'a point f;iit assez jusqu'ici,

el c'est ce que nous devons faire. Y a-t-il

jilusieurs espèces humaines, ou bien tous les

hommes sont-ils sortis d'un seul cou[ile?

telle est la question que nous allons exami-

ner d'abord au point de vue physique.

L'homme , comme être organisé , est sou-

mis aux mêmes lois que les animaux , sauf

l'empire de son caractère distinctif, Tintelli-

gence et la moralité. Pour connaître vérita-

blement et surtout philosophiquement l'or-

ganisation humaine, il faut lui comi^arcr

celle des animaux , en tenant compte toute-

fois des distinctions importantes que nous
venons d'é(al)lir. Ce serait manquer à la

logique et à la science que de ne pas admet-
tre pour l'organisation humaine ce que Ton
admet pour les animaux. Par exenqile, dans

la question qui nous occupe, il serait dérai-

sonnable de vouloir exiger plus de ]
reuves

pour l'unité de l'espèce humaine , que jwur
celle d'une espèce animale quelconque. Les

variétés qui n'empêchent pas de regarder

plusieurs races animales comme appartenant

à une même espèce, ne doivent pas non plus

euqiêcher de rapporter à une seule espèce

toutes les variétés'des races humaines, pourvu
qu'il n'y ait aucun autre motif pour établir

la pluralité d'espèces. Jetons donc d'abord

un coup d'œil rapide sur les principales

modifications que l'on observe d»ns les races

d'une môme espèce animale , alin de mieux
jugerles mêmes motlitications dans les varié-

tés ou races humaines. Nous trouvons dan.--

les animaux domestiques des espèces qui ont

éprouvé dans leurs formes des modifications

qui ont établi des races tellement distinctes,

qu'on pourrait les regarder comme des espè-

ces particulières de leur genre , si nous
n'élions ceiiains i[un lonle-;ces races cippar-
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tijiiiient à la ni6me c'spùec , et nous ne les

"» oyions se former sous nos yeux.
L'espèce cheval compte aujourd'hui une

trentaine de races bien distinctes, et dont

plusieurs sont si différentes dans leurs fer-

mes, qu'elles semblent être des espèces par-

ticulières. Le cheval arabe, avec sa tôte

carrée, son encolure de cerf, sa taille mé-
diocre, ses jambes fines, sa queue relevée ;

et le cheval andalou, avec son corps lluet,

ses jambes allongées et flexibles, diirèrenl

singulièrement du cheval de trait, au corps

massif, à la taille épaisse et ramassée, aux
]iieds lourds et garnis d'une touffe de longs

jioils. La race hollandaise, qui a cinq pieds

et au de\h, ne semble )ias de la même es-

pèce que le cheval la[)on qui n'a que trente-

trois ou trente-quatre pouces. Dans presque
toutes les espèces, le poil est court, mais
dans la race crépue d'Asie, dans le cheval

baskir, le pelage est composé de longs poils

blancs, épais et frisés, tandis que d'autres

Vaces sont entièrement privées de poils.

En Egypte, en Perse, en Arabie, à peine

si l'âne le cède au cheval en grandeur, en
force et en beauté. Dans nos contrées froides

cle l'Europe, il est rabougri, mal fait et

apathique. En Espagne, il en existe une
grande race reclierchée pour la production

des mulets.
L'espèce du chien est une de celles qui

pîf;v:st le plus de variétés. Tout le luonde

connaît les énormes différences qu'il y a

entre le dogue de forte race, avec sa tète

courte et grosse, son front relevé, le déve-

loppement de sa corpulence, et le lévrier

(lont le museau est allongé, la tête effilée,

le corps iluet et pliant comme un arc, l'ab-

domen rétréci. Même le basset, avec ses

jambes courtes et souvent torses, ferait en-

core un contraste assez frappant avec le

lévrier pour la forme du corps; cependant
des faits tendent à prouver que ces deux
chiens, ainsi que le courant, le braque, le

danois, ne sont que des variétés d'une même
race. Le barbet et le chien turc sont encore
des formes qui semblent faites par opposi-
tion : le premier a le front très-relevé et il

est recouvert d'une riche toison ; le second

a la peau nue et sa tête est allongée; mais
qu'il y a de distance du petit bichon à tôte

vonde, et comme voilée d'une longue pe-

luche blanche et soyeuse, au grand danois,

par exemple, dont le poil est court partout

pt la tête bien différente 1

Il existe des chiens qui ont les oreilles

courtes et redressées comme celles du re-

?iard;tels sont les chiens des Esquimaux,
le chien-loup, celui du berger, etc. D'autres

les portent longues, pendantes et chargées
de ])oils, comme l'épagneul, le pyrarae, le

gredin, etc. Enfin, une race entière, le do-
guin, que l'on rencontre fréiiuemment dans
les rues tle Paris, présente lo caractère sin-

gulier d'avoir la mAcboire supérieure telle-

ment raccourcie ([ue les dents incisives de
l'inférieure sont (ont h fait en dehors.
Sous U' rapport de la taille, les c'iiens

offrent toutes les dimension<; il y a des

nains et des géants; pourtant, toutes ces
races si variées peuvent jiroduirc ensem-
ble ; tous les chiens s'accouplent naturelle-

ment, et sans aucun secours de l'art; ils

sont tous de la môme es])èce.

Le mouton nous offre les mômes variétés

de formes survenues dans son espèce, et

qui , maintenues par la génération, consti-

tuent des races tout à fait distinctes. Sans ;

parler du mouflon d'Afrique, de celui d'A-
m6iii)ue^de l'argali, habitant des steppes
de la Sibérie, qui ont la taille et le poil du
cerf avec son agilité; le mouflon de Corse,

que l'on a regardé comme la souche de nos
bêtes à laine, en diffère d'une manière tel-

leiuent tranchée, qu'il n'est pas plus que les

précédents de l'espèce de nos moutons.
Mais en restreignant à ses vraies limites

l'espèce mouton, il y a encore assez de va-

riétés. Le mouton morvan, venu des côtes

de la Guinée et de la Barbarie, se distingue

par sa grandeur: il est long de ([uatre i)ieds

et haut de trois; sa tête a neuf pouces de
longueur, ses oreilles cinq et sa queue dix-

sept; sa forine est efDamiuée, son chanfrein

brusqué, ses cornes médiocres, son cou
orné de longues peu leloques; enfin, il se

fait remarquer par une crinière épaisse qui
lui couvre le cou et les épaules. Cette race

se rapproche du mouflon par son poil court
et roide, et qui n'a rien de laineux; du reste

elle offre des individus de toutes les cou-
leurs, fauves, bruns, blancs, etc.

Le mouton llandrin ou du Texel, qui pa-

raît dériver du })récédent, se distingue par
sa laine très-longue, et parce que tes brebis

donnent constamment par année plusieurs

agneaux. Ce mouton est aussi très-grand.

En îrlfir.de et en Norvège, il se trouve, au
contraire, une race qui n'est que de petite

taille, dont les cornes irrégulières varient •

de deux à six pouces et même davantage ;

elles n'ont qu'une seule courbure en arrière

ou de côté. Ce mouton a trois sortes de
poils, un jars très-long et grossier en dehors,

un duvet très fin sur1a peau, et une laine

grossière entre les deux ; tandis que sa tête,

sa queue et l'extrémité de ^es jambes sont.

couvertes d'un poil court et dur. Sa couleur
générale est d'un brun rougeâtre, mais sa

queue, courte, est noire, et sa poitrine noi-

râtre.

La race si singulière par l'énorme déve-
loppement de sa queue, a produit en son
jiarticulier des variétés assez différentes

l)our établir chez elle plusieurs sous-races ;

l'une d'elles a les oreilles penilantes, une
laine tombant à grosses mèches, des cornes

^

fortes, qui cependant quelquefois n'exis-

tent pas, et qui souvent sont quadruples ;

sa (pu^ue est renflée sur les côtés. On la

trouve en Barbarie, en Ethiopie, en Arabie,

en Egypte, au Cap.
['ne autre, dans la Haute-Egypte, a le

chanfrein jiresque droit, la queue très-lon-

gue, tlont la loupe surpasse en largeur le

corps de l'animal. Au cap de Bonne-Espé-
rance, une troisième variété se fait remar
(|uer seulement |)ar la longueur de ses oreil-
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les pondanics, par la convexilé très-pronon-

cée du clianfroiii, Je peu de développeiuont

de SOS coriics et l'estrôme longueur do sa

queue.
Le mouton de Valacliie, le mérinos, sont

encore des races parfaitement distinctes. En
France, la race flandrine, celle de Sologne,

la berrichonne, la roussillonne, et celle de

nos petits moutons de JJretagne, sont nette-

inent tranchées entre elles. Dans la petite

race bretonne, comme ilans plusieurs autres,

on voit des brebis porter des cornes comme
les mâles, quoique les autres femelles n'en

aient pas ordinairement.
L'os[ièce de la chèvre offre également des

races nombreuses et extrêmement variées ;

l'égagre dn Caucase, la chèvre de Syrie, celle

d'Angora, de Cachemire ; la chèvre de Wi-
dali, en Guinée ; la chèvre iml)er|je, celle

d'Afrique ; le bouc de la Haute-Egypte.
Dans l'espèce bœuf, il y a des rai.es pour-

vues de cornes et d'autres qui en sont jiri-

vées ; dans la jiartie septentrionale de I Is-

lande, toutes les vaches qu'on nourrit avec
du poisson séclié, faute d'herbages, man^
quent de cornes ; tandis que celles de la

|iartie méridionale de cette île en ont comme
les nôtres. Les bœufs du Jutland, ceux des
îles les plus septentrionales de l'Ecosse, per^

dent de môme leurs cornes. Des butlles sans

cornes, venus de la Chine à Moscou, s'y pro-
pagent aussi bien que dans leur pays. On
en trouve aussi à Madagascar et en Africjue.

Ces races sans cornes étaient très-ancienne-

ment connues (R'i-o). Ainsi le genre de nour-
riture et le climat font perdre les cornes aux
liœufs ; le môme phénomène a lieu pour les

moutons, dont les uns n'ont point Àc cornes,
les autres en ont quatre et môme six.

Parmi les bœufs, les ]ilus grandes races
atteignent jusqu'à six pieds au garrot; d'au-
tres, au contraire, ne surpassent pas la

hauteur de nos boucs. La race à bosse grais-

seuse, conn-ue sous le nom de zébu, qui ha^
bite l'Inde, la partie méridionale de la

Perse, l'Arabie, l'Afrique située au midi
de l'Atlas jusqu'au Cap, a éprouvéàelle seule
]ilusieurs modifications tiui se sont main-
tenues dans la grandeur, la couleur, l'ab-

sence ou la présence des cornes. Tandis
([u'une de ces variétés est si grande que sa
loupe graisseuse peut peser jusqu'à cin-
quante livres, une autre ne dépasse pas la

taille de nos veaux ordinaires. A Surate,
une race a pour caractère particulier d'avoir
contracté cieux bosses.

Le cochon otTre un très-grand nombre do
variétés ; le la|iin, le chat môme, en ollVe-it

lui certain nouibre aussi
, quoique plus

restreintes.

Les oiseaux, quoifjue moins susceptibles
d'éprouver des variétés que les mammifères,
en présentent cependant d'assez différentes:

la poule, par exenq)le, a ses races de géants
cl de nains, avec des plumages de toutes

nuances; il en est de même du faisan.

Le i^assage des animaux domesticpies à

l'état sauvage non-seulement achève de
renilrc induliitable (ju'une espèce ]ieul

éprouver des modifications dans sa forme,

mais il prouve de plus que cela se fait en
très-peu de temps. Un demi siècle a suffi en
Colombie, pour faire perdre à notre cochon
domestique tous les caractères de la domes-
ticité, et prendre les allures du sanglier et

môme des plus ]irononcées, puisque son

poil est crépu, ou même qu'il le perd com-
plètement. Le mouton , la chèvre, le bœuf,
le cheval, qui ont été transportés au nouveau
monde par les Européens, y ont acquis do

nouveaux caractères qui les distinguent de

leurs ancêtres bien connus. On peut en dire

autant du chien, qui lui même est devenu
sauvage en Amérique.
Les animaux sauvages, bien que moins

sujets aux varioles, donnent pourtant des

races distinctes.

L'ours brun présente des variétés assez

distinctes pour qu'on ait voulu en faire des

espèces, mais sans aucun fondement. Lo
lion de l'Atlas surpas.-e j arsa grandeur ce-

lui du Sénégal; les renards elles loups sont

plus grands dans le nord de l'Eurojje que
dans le sud de celte partie du monde.
On peut dire hardiment qu'il n'y a pas

une seule es])èce animale qui n'offre des

variétés, et plus on s'élève dans l'échelle

animale, en se rapprochant de la domesti-

cité, ;.dus ces variétés sont nombreuses (S'tG)

En" résumi'', la même espèce animale pré-

sente des races qui différent notablement
entre elles : I" dans la tête : son développe-

ment, les proportions de ses parties, l'é-

tendue et l'élévation du front, la longueur

et le développement des parties de la face ;

2° dans la taille générale du corps, et dans

les proportions de chacune de ses parties,

comme les oreilles, les jambes et la queue ;

3° dans le pelage, qui varie pour la couleur,

la longueur, la (inesse du poil, qui alfecto

aussi la forme crépue, (ju' même est souvent

absent, aussi bien que les cornes; h- dans

le nombre des produits de la génération par

chaque portée, et dans le nombre des portées,

par chaque aanée. Toutes ces diff'érence^

pourtant n'empêchent pas et ne peuvent

empêcher de considérer toutes ces races

avec leurs variétés comme appartenant à la

même espèce naturelle.

Quand môme donc nous trouverions les

mômes variétés dans les races de ."esi»èc«

humaine, nous devrions en conclure, pour
ôlre logi(pies, que cela m"euq)ôclie pas de

n'admettre qu'une seule espèce ; mais si

nous trouvons moins de variétés, avec ce-

pendant plus de causes de modifications, il

semble qu'il soit impossible de se refuser à

confesser qu'il n'y a qu'une seule espèce hu-

maine.
Dans l'impossibilité d'établir plusieurs

(Si.S) C.owpor {f)!ùiv: tom. I' P->G (84G) On pciil consulter YExumcn dm qneslians

ariciiti/iques de. l'nyc du ui'jmlc, \kw M. l'iil'i'»' l'oui-

C!io>', (lo;t:'iir-na'ilccin.
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espèces danslegeinc lui iii.'ii II, parlefailà'uiie
organisation essentielli'nient différcnie, il

suliirait pour résoudre la question en faveur
de Tunité, de montrer que les diti'érences

entre les races liuiuaines peuvent survenir
dans une mèmr> espèce, sans ({u"il soit be-
soin de montrer quan 1, ni par ({uelle cause,
tie pareils changements ont pu s'o))érer.

Mais ce travail était trop difficile, trop long
et surtout peu chanceux pour des opinions
préconçues. Pour nous, qui sommes guidés
jiar d'autres principes, nous ne devons crain-
dre ni le travail, ni Tanalj'so des faits.

Les naturalistes les plus com]jétents n'ont
I-as craint de nadmetlre qu'une seule espèce
humaine, le grand ButTon à leur tête. Blii-
menhachne connaissait qu'une seule espè:'e
et admettait cini| races; Camper n'admettait
aussi qu'une seule espèce; Cuvier n'almet
non plus i.ju'une seule espèce et trois races;
M. Etienne-GeoIVroy Saiut-Hilaire a consacré
une ou deux leçons, dans ses cours, à dé-
montrer que l'espèce humaine est unique et
(^•relie doit être séparée desanimaux (S'i-T);

c est aussi la thèse de M. de Blainville. Tous
les^ grands naturalistes n'admettent donc
qu'une seule espèce et en général trois races,
.savoir: 1° La race caucasique distinguée par-
ti 'ulièrement par la beauté de l'ovale que
forme la tête et par la blancheur de la

peau. 2° La race jaune ou mongolique, qui
commence à l'orient du rameau tartare de la

rac3 caucasique. Ses caractères sont d'avoir
des pommettes saillantes, un visage plat, des
yeux étroits et obliques, des cheveux droits
et noirs , une barbe grêle, un teint olivAtre.
Cette race comprend les danois, les Mant-
diiiux, les Japoiwis, les Kalmouks, les Kal-
kas nomades. On y jihit aussi les hai)i(ants
dei îles Mariannes et des îles de r.\rcliipel
indien. 3° La race noire, contînée au midi do
r.Vllas, et répandue depuis le Sûûé,'al jus-
({u'au cap Négro , caractérisée par son teint
noir, ses cheveux crépus, sou nez eixasé,
son museau saillant et ses grosses lèvres.
Ce serait une erreur grave de croire que

toutes les variétés de ces races sont aussi
tran;hées les unes que les autres; il y a des
nuances telles qu'il est assez difficile de dis-
tinguer le passage d'une race à une autre, et
souvent même impossible. Ce n'est que
dans les points extrêmes que le caractère est
nettement tranché.
Pour mettre plus de méthode et de clarté

dans nos investigations, nous étudierons les

peuples des cinq parties du monde, en eom-
niençant par ri:uroi)e , qui se rattache à
l'Asie, d'une i;arl, et à l'Afrique de l'autre ;

nous continuenins par l'Asie, cjui se ratta-
che à l'Amérique, puis l'Afrique, et enfin
rOcéanie. Cette marche nous permettra do
mieux apercevoir les nuances et de les mieux
constater.

L EinopF,. — L'Europe est comprise entre
le 35" et le 72" de latitude nord; elle est bor-

née au nord, par l'Océan glacial arctique, à
l'ouest par l'Océan atlantique, au sud par la

mer Méditerranée, la mer Noire, les chaînes
duCaiicase et la mer Caspienne ; à l'est, i)ar

la mer Caspienne et les monts Ourals. Sous
le point de vue qui nous occupe, on peut la

partager en trois zones ou bandes : la bande
nord , la bande moyenne et la Ijande méri-
dionale. La bande nord comprend depuis
la Laponie jusqu'au Danemark; la banile
moyenne depuis le Danemark jusqu'à l'Es-

pagne et l'Italie, qui sont comprises dans la

Ijande méridionale. La Uussie peut être con-
sidérée comme api)artenantaux trois bande>.

1* Bande nord. — Les Lapons, les Danois,
les Sué lois, les Moscovites, appartiennent îi

une même variété; ils habitent un climat
glacial et malsain , vivent de chasse ou de
pêche; les Lapons ont le visage largo et

plat, le nez écrasé, l'iris de l'œil jaune brun,
les paupières retirées vers les tempes, les

joues élevécks, la bouche très-grande, le bas
du visage étroit, les lèvres grosses et rele-

vées, la tête grosse, les cheveux noirs et

lisses, la peau basanée : la |)lupart n'ont que
quatre pieds de hauteur, et les plus grands
n'en ont que quatre et demi.

Les Ostiaks et les Samoiè les se rappro-
chent beaucoup des Lapons, et se lient aux
ïongouses.

Les Danois et les Suédois habitent un
pays déjà plus tempéré ; ils sont grands et

assez bien faits, leurs cheveux sont d'un
blond jaune et leur teint assez clair. Ils pas-

sent [)our vivre longtemps, surtout les Sué-
dois. Les Goths sont de haute taille, ils ont
les cheveux lisses, d'un blond argenté, e'

l'iris de l'œil bleuâtre. Les Finois ont le corps
muscu'eux et charnu, les cheveux blonds-
jaunes et longs, et l'iris de l'œil jaune foncé,"

approchant des Lapons.
Les Moscovites étaient ])resque barbares

encore avant le czar Pierre le Grand; Icuis
niœurs étaient à peu près celles des Lapons ;

aujourd'hui qu'ils sont civilisés, ils cultivent
les arts et les sciences. Les Ingriens et les

Carélicns, qui habiffent les provinces sep-
tentrionales de la Moscovie et qui sont les

naturels du pays des environs de Pétors-

bourg, sont des hommes vigoui'euv et d'une
constitution rojjuste; ils ont pour la plupart
les cheveux blonds ou blancs; ils ressem-
blent assez aux Finois, que nous avons vus
se rap[>rocher des Lapons.

2' Ba.ide moyenne. — Les hommes à t'he-

veux noirs et bruns sont encore rares en
AngleteiTS-, en Flandre, en Hollande et dans
les provinr:es septentrionales de l'Allema-

gne. Le teiixt de tous ces |)euples est à |ieu

près le mêmi% leur taille est généralemeut
grande. La France se lie à ces peuples par
le nord , mais à mesure ipi'on descend vers

le midi, le teint devient plus basané, les che-

veux [dus noirs, Ivi taille plus petite, et les

(S 17) On il caloinnii" M. Saint-Hilairc quand on
il

,
dans nn^ de ses liingrapliios, qu'il a.lnii liai,

dcui espèces humaines. Les analyses de ses pic

., niicis coins, on il rnlià traiter celte question, con-
nil

,
dans un^ de ses biograpliios, qu'il ailnii-llail lioiiiiont la dochinc île. l'nnili' d'espèce i-t celle que

. . .

riiomnie ii'cbl pas un animal.
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Français mc'rMionaux se lient ainsi aux peu-

jiles de la troi'siènifl bande.

La Prusse et rAutri(^he appartienne.nt à

celte seconde bande, qui se lie par ï'Au-

triclie mi^ridionale à l'Italie.

3° Bande méridionale. — Les Grecs', les

Napolitains , les Siciliens, les haiiitants de

la Corse, de la Sardaii;iie et les Espagnols,

étant situés à peu près sous la raênie paral-

lèle so:!t assez semblables pour le teint ;

t)Us ces peuples sont |)lus basanés que les

Français et les peui)les du Nord.
Les Grecs de la partie septeutrionale sont

fort blancs; ceux des îles ou des provinces
méridionales sont bruns.

Les Espagnols, maigres et assez petits, ont
la taille fine, la tète belle, les traits réguliers,

les yeux beaux, les dents assez bien rangées;

mais ils ont le teint jaune et basané ei les

cbeveux quelquefois frisés. Les entants nais-

sent fort blancs; mais en grandissant leur

teint change d'une manière surprenante ;

1 air les jaunit, le soleil les brûle, et il est

aisé de distinguer un Espagnol de toutes

les autres nations européennes. On a re-

marqué que, dans quelques provinces d'Es-

pagne, comme aux environs de la rivière de
kidassoa, les habitants ont les oreilles d'une
grandeur démesurée.

Telles sont les principales nuances que
présentent les divers peuples de l'Europe ;

ces nuances se continuent, d'une part par le

nord et lest, avec l'Asie; de l'autre , par le

midi, avec l'Afrique.

IL Asie. — L'Asie s'étend depuis l'équa-

teur jusqu'à 76° de latitude nord. Elle peut

se diviser en région glaciale , qui comprend
l'Asie septentrionale, la Sibérie ou Russie

d'Asie ; la région centrale, qui coui])rend

l'immense plateau de la Tartarie; la région

orientale qui conqirend la Mongolie, la Tar-

tarie chinoise et la Chine ; la région occi-

dentale, qui comprend les pays situés au-
tour de la mer Caspienne, de la nier Noire,

do la Méditerrance et le golfe Persique ; la

région méridionale, qui comprend l'Iaule et

l'Araljie.

1° Asieseptent-ionale. — Les Tartares sep-

tentrionaux sont regardés par Bulfon comme
ap[>arlenant à la variété Laponne, sous tous

les rapports.
2° Asie centrale. — Elle est habitée par les

Tartares. Cette nation est répandue dans
toute l'étendue de terre qui est depuis la

Russie jusqu'au Kamtschatka. Les Tartares

bornent la Chine du coté du nord et de
l'ouest; les royaumes de Boutan, d'Ava,

l'empire du Mogol et celui de Perse, jus(pi'à

la mer Caspienne, du côté du nord ; ils se

sont aussi répandus le long du Volga et de
la côte occidentale de la mer Caspienne ; ils

ont pénétré jusi[u'à la côte septentrionale

de la mer Noire, et ils se sont établis dans
la Crimée et dans la petite Tarlarie, près de

la Moldavie et de l'Ukraine. Tous ces peu-
ples ont le haut du visage fort large et ridé ,

même dans leur jeunesse ; le nez court et

gros, les yeux petits et enfoncés, les joues

f rt élevées, le bas du visage étroit, le men-

ton long et avamé, la mAchoire supérieuie

enfoncée, les dents longues et sé[)arées, les

sourcils gros, couvrant les yeux, les paupiè-

res épaisses, la face plate , le teint basané et

olivâtre, les cheveux noirs ; ils sont de sta-

ture médiocre, mais très-forts et très-robus-

tes ; ils n'ont que peu de barbe, et elle est

l)ar petits èjiis conuiie celle des Chinois. Ils

se lient, d'une part , aux Tartares septen-

trionaux, qui eux-mêmes se rattachent aux

Lapons, et de l'autre aux Chinois. Mais il y
a parmi les Tartares eux-mêmes de très-

grandes variétés; les principales sont les

Tartares kalmouks , les plus dill'ormes , et

après eux, les plus laids sont les Tartares du
Daghestan ; les Tartares nogais qui habitent

prt's de la mer Noire, sont moins laids. A
mesure qu'on avance vers l'Orient , dans la

Tartarie indépendante, les traits des Tarta-

res se radoucissent un peu, mais les carac-

tères essentiels à leur race restent tcmjours ;

et enfin les Tartares mantchoux, qui ont

conquis la Chine, et qui, de tous ces peu-
ples, étaient les plus policés , sont encore

aujourd'hui ceux qui sont les moins laids et

les moins malfaits ; ils ont cependant

,

comme tous les autres , les yeux petits, le

visage large et plat, peu de barbe mais tou-

jours noire ou rousse ; tenez écrasé et court,

le teint basané , mais moins olivâtre. Les

peuples du Thibet et des autres provinces

méridionales de la Tartarie sont, aussi bien

que les Tartares voisins de la Chine, beau-

coup moins laids que les autres.

Asie orientale. — Le sang tartare s'est

mêlé, d'une part avec les Chinois, et de

l'autre avec les Russes orientaux, et ce mé-
lange n'a pas fait disparaître en entier les

'

traits de cette race ; car il y a parmi les

Moscovites beaucoup de visages , de tailles

et de formes tartares. Les Chinois, d'après

toutes les descriptions des voyageurs , pa-

raissent être de la même race cjne les Tar-

tares; ils ont les membres bien proportion-

nés, et sont gros et gras généralement ; ils

ont le visage large et rond , les yeux petits,

Ifis sourcils grands, les paupières élevées, le

nez petit et écrasé ; d'autres disent assez

large et élevé dans le milieu ; ils ont les lè-

vres assez déliées, peu de barbe, le teint

couleur de 'endre , les cheveux noirs. Ceux
qui habitent les provinces méridionales sont

plus bruns et ont le teint plus basané tjue

les autres ; ils ressemblent jiar la couleur

aux j)eu|)les delà Mauritanie et aux Espa-
gnols les plus basanés, au lieu que ceux qui

habitent les provinces du milieu de l'em-

pire sont blancs comme les Allemands.
Les Japonais sont assez semblables aux

Chinois pour qu'on puisse les regarder

comme ne faisant quune seule et même
race d'hommes ; ils sont seulement puis

jaunes ou plus l)runs, parce qu'ils habitent

un climat plus méridional; ils ont la taille

ramassée, le visage large et plat, le nez de

même , les yeux petits, peu de barbe, les

cheveux noirs. Les Corhinchinois et les

Tonquinois apparlienneni à cette mémo
race, et diOèrent peu des Chinois.
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L'.4j.'ie méridionale comprend d'abor,! les

.ndiens et les peu|iles des îles voisines; les

Indiens ont le teint basané, tirant parfois
sur le rouge , le visage [)lat et ovale. Les
Siamois, les Pé^^uans, les habitants d'Ara-
can, de Laos, cti\, se rapprochent beaucoup
des Chinois. Les Siamois , suivant Lalou-
bôre, ont le cori)s bienfait; la figure de
leur visage tient moins de l'ovale que du
losange ; il est large et élevé par le haut des
joues, et tout d'un coup leur front se rétré-
cit et se termine autant en pointe que leur,

menton ; ils ont les yeux petits et fendus
obliquement, le blanc de l'œil jaunâtre , les

joues creuses, parce qu'elles sont trop éle-
vées ]iar le haut; la bouche grande , les lè-

vres grosses et les dents noircies ; leur
teint est grossier et d'un brun mêlé de
ronge, d'auires voyageurs disent, d'un gris
cendré. Ils ont le nez court et arrondi par le

bout, les oreilles plus grandes que les nô-
tres, et ils les travaillent ])our les allonger.

Les habitants de Pounalitan ont Je teint
jaune comme les Brésiliens. Los Javanais,
comme les Malais, sont do couleur rouge
Jiiôlée de noir; ils ont le visage plat, les

joues pendantes et gonflées , les sourcils
gros et inclinés, les yeux petits, la barbe
noire ; ils en ont fort peu et très-peu de
cheveux , qui sont courts et très noirs. Les
Lettres édifiantes disent que les Javanais
sont d'un rouge pourpré , ce qui revient as-

sez à la couleur rouge mêlée de noir. Ces
peuples font le passage aux habitants de la

pit'cpi'ile de Malacca cl de l'île de Sumatra,
qui sont noirs, petits, vifs et Ijion propor-
tionnés dans leur petite taille. Il y a chez
ces peuples des albinos nyctalopes, connus
sous le nom de Chacrelas, et analogues cic^s

albinos nègres
Les habitants de Bornéo et de Baly ont le

teint plutôt noir que bazané ; mais d'autres
voyageurs disent qu'ils sont seulement
Lruns comme les autres Indiens.

Tous ces détails nous montrent donc qu'il

y a un passage presque insensible de la cou-
leur blanche à la couleur jaune, de la

jjuine à l'olivAiro, de celle-ci à la basanée,
(le la basanée îi la rouge pourprée ou mêlée
de noir; de celle-ci enlin à la couleur noire
lie Sumatra et de Malacca , qui conduit aux
noirs des îles Manilles et Philippines, dont
((uelques-uns ont les cheveux crépus comme
les noirs d'Angola , tandis que les autres les

ont longs.
Les Mogols , sur lesquels nous devons re-

venir, jirésentent, avec les Bengalais , d'au-
tres nuances : les premiers sont olivâtres

pt tiennent beaucoup aux Chinois ; les Ben-
galais sont plus jaunes. Les haliitantsde la

côte de Coromandel sont plus noirs que les

Bengalais, et ceux du RIalabar sont encore
plus noirs ; ils ont tous les cheveux noirs ,

lisses et fort longs ; ils sont de la taille des
Kuropéens. Los habilants de Ceylan ressem-
blent assez il ceux de la côte du Malabar :

ils ont les oreilles aussi larges , aussi basses
et aussi pendantes ; ils sont seulemenl
moins noirs , (luoiqii'ils soient ccjii.'iidant
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fort basanés. Les autres Indiens sont plus
ou moins jaunes ou olivâtres. Les Perses,
qui avois!.nent l'Inde, participent aux for-
mer et à la couleur des Indiens. Comme le
climat de la Perse est extrêmement varié,
on y trouve des nuances do couleur en rap-
port ; les Perses septentrionaux sont blancs,
tandis que les méridionaux sont jaunes et
basanés.

Asie occidentale.—Les peuplesde la Perse,
do la Turquie, do l'Arabie, de l'Egypte et
de toute la Barltario peuvent être regardés
comme une même nation, qui, dans le

temps de Mahomet et do ses successeurs,
s'est exlrêmenient étendue, a envahi dos
terrains immenses, et s'est prodigieusement
mêlée avec les peuples naturels de tous ces
pays. Ces peuples relient l'Asie avec l'Eu-
rope par la Grèce , et se rattachent de l'autre

côté avec l'Afrique. Les Arabes, qui ont le

teint couleur do cendre ou fort basané , resr

semblent par la forme aux Abyssins.
Nous ne parlons point des Juifs, qui,

quoique no se mésalliant jamais , ont j)our-!

tant jiris la couleur et les formes des pays
qu'ils haliitent depuis longtemps : ainsi , il

y a des Juifs blancs, comme ceux d'Alle-
magne et do Pologne ; il y en a de basanés
en Portugal; il y en a môme de noirs aux
Indes et en Ethiopie , etc.

III. Amérique. — L'.\mériquo, la plus
grande des cinq parties du monde, est situéa
entre le 56° de latitude sud et le 57" de la-

titude nord. Son climat est gén'ralement
moins varié que celui des autres parties du
monde.

Les Groonlandais, les sauvages qui habi-
tent au nord des Esquimaux, sont les peu-
ples les plus septentrionaux de rAméri(|uo.
ils ap[iartiennent aux Lajions pour la tadie,

les formes, le teint ot les mœurs; les L^-
l)ons, les Samoïèdos, les Tartares septen-
trionaux, les Groënlandais, les Esquimaux
ont tous le visage large etjilat, le nez ca-

mus et écrasé , l'iris do l'œil jaune , brun et

tirant sur le noir, les paupières retirées

vers les tempes, la tête grosse , les cheveux
noirs ot lisses; et la peau basanée. Les
Samoièdos sont plus trapus ot plus basanes
que les Lapons ; les Groënlandais encore
plus basanés , sont couleur d'olive foncée.

Les sauvages , qui sont au nord des Esqui-
maux , et" môme dans la partie sei)tenlrio-

nale de l'île de Terre-Neuve, ressemblont il

ces Groëlandais : ils sont, comme eux, de
très-petite stature; leur visage est largo et

]ilat, leur nez camus, leurs yeux plus gros

que ceux des Lapons. Ainsi donc l'Europe

,

l'Asie et l'Amérique oll'rent au nord' les

mômes traits , les mêmes formes et les mê-
mes couleurs.

Au-dessous de ces sauvages, répandus
dans les parties les plus septentrionales de

l'Amérique, on trouve d'autres sauvages

plus nombreux et tout difl'érents des pre-

miers : ce sont ceux du Canada et de toute

la profondeur des terres. Tous assez grands,

robustes ot assez bien faits , il ont les che-

veux et les yeux noirs, les dont? très-
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blanclies, lo toiiit hasané, pou de barhc, et

point ou presque point de poil en aucune
partie du corps; cnlin, i'is resseniljlent

si fort aux Tarlares orientaux, par la

couleur de la [leau rouge, des cheveux et

des 'yeux, par le peu de barbe ou de poil,

et aussi par le naturel et les mœurs, qu'on
les croirait issus de cette nation, si on ne
les regardait pas comme séparés les uns des
autres par une vaste mer; ils sont aussi
sous la môiiie latitude : ce qui prouve en-
core condjien le climat influe sur la couleur
et même sur la figure des iiommes. En un
mot , on trouve dans le nouveau continent,
comme dans l'ancien , d'abord des hommes
au nord semblables aux Lapons, et aussi
des hommes blancs et à cheveux blonds sem-
blables aux peuples du nord de l'Europe ,

ensuite des hommes velus, semblables aux
sauvages d'Iéso , et enfin les sauvages du
Canada etde toute la Terre-Ferme, jus(|u'au
goll'e du Mexique, (]ui ressemblent aux
Tartares par tant d'endroits que plusieurs
auteurs ne doutent pas qu'ils ne soient Tar-
tares en efl'et.

Les habitants de la Floride, du Mississipi

et des autres parties méridionales du conti-

nent de l'Amérique septentrionale sont plus
basanés que ceux du Canada. Les naturels

des îles Lucayes sont moins basanés que
ceux de Saint-Domingue et de l'ile de Cuba.
Les autres contrées de l'Amérique se rap-

proclient jjIus ou moins tle tous les peuples
précédents; mais tant de nations diverses

se sont réunies là , qu'il serait dilTicile au-
jourd'hui d'y rien démêler de bien carac-

téristique.

Les Indiens tJu Chili, du Pérou, etc., sont
de couleur cuivrée et basanée tirant sur le

rouge (8'i8).

IV. OcÉAME.—Tous les navigateurs qui
ont visité l'Océanie avaient déjà reconnu,
parmi les nomiireuses peuplades qui occu-
pent ces îles, deux piincipales races ditte-

rentes l'une de l'autre ; mais ce n'est qu'aux
expéditions scienliliipies de VUranie, de la

Coquille et surtout tle CAstrolabe, exécutées
dans ces dernières années, (:[ue nous sommes
redevables des observations exactes que
nous possédons sur ces nombreux insu-
laires.

Considérée en général , l'une de ces prin-
cipales races otfre des hommes d'une taille

moyenne , avec des formes et des membres
assez réguliers , h teint jaune , olivâtre plus
ou moins clair, à cheveux lisses, bruns ou
noirs ; c'est donc encore ici la môme nuance
que chez les peufiles de l'Inde et autres
asiatiques. M. d'Urville observe d'ailleurs

que cette race ofli'e, autant de nuances di-

verses que la race caucasiquc ou blanche
qui habite l'Europe. L'autre race se com-
pose d'hommes à teint Irôs-rembruni , sou-
vent d'une couleur de suie , tjuelquefois

presqu'aussinoir que celui des Cafres. Leurs

(848) Nous nvons suivi l}iifT'o;i dniis l'iiii.Tlyse (ie

CCS fails , cl il ne Tanl pas noire qu'il suil \\v~

riC'i-e.

cheveux sont frisés, crépus, floconneux
,

mais rarement laineux; leurs traits sont
désagréables et leurs formes peu régulières;
ils ont les extrémités souvent grCles et dif-
formes.

« Toutefois, dit M. d'Urville, (apilaine
de rAstrolabe, les noirs de l'Océanie otliciil

dans leurs couleurs, leurs formes et leurs
traits, tout autant de variétés que l'on jieut
en ol)Scrver parmi les nombreuses nations
qui habitent le continent de rAiri({ue tt qui
constituent la race éthiopienne des auteurs. »

Suivant l'opinion de M. d'I'rville, les noirs
de la Jlélanésie appartiennent à la môme
race que ceux de Sumatra, de Malacca et de
l'archipel Indien (8i9).

V. Afrique. —Ce grand confinent est si-
tué entre 37" rie latitude nord et 3V de lati-

tude sud. 11 offre la forme d'une pvramide
renversée , dont la base fait fa( e à la Médi-
terranée et à l'Europe, et dont le sommet
avance dans l'Océan Austral. Pour suivre ce
que nous avons à dire des peiq>les (pil t'ha-
bitent, il faut tirer une [ircmière ligne du
nord au sud, jiarlant du détroit de Gibral-
tar et de l'Algérie , descendant le long des
côtes de l'Océan Atlantique jusqu'au cap de
Bonne-Espérance. Cette ligne, qui comprend
l'Afrique occidentale , renferme la l?arbaric,
leMaioc, la Sénégamaie, la Guinée sujié-
rieure , la Guinée inférieure. Tirant ensuite
une seconde ligne depuis l'Egypte jusqu'au
cap de lionne-Espérance, le long des côtes
du golfe Arabique et delà merdes Indes,
nous aurons l'Egypte, la Nubie, l'Abyssinie,
le royaume d'Adel , la côte d'Ajan , 'le Zan-
guebar et Mozambique. Par ces deux lignes,
l'Afrique se rattache à l'Europe et à l'Asie.
Puis nous aurons au centre Soudan ou la
Nigritie, et enfin, au midi, ou tout à fait au
sommetde la pyramide, nous trouverons la
Cafrerie, la Hôtlentotie et le cap de Bonne-
Espérance.

1° Afrique occidentale. — Les Maures, qui
habitent le plus au nord , sont une belle race,
semblable par la taille, la physionomie et
la chevelure, aux nations les mieux consti-
tuées de l'Europe et de l'Asie occidentale,
seulement brunie par les ardeurs du soleil ;

ils ont, pour le teint, beaucoup de rapport
avec les habitants du midi de la Fran(e,
de l'Espagne et de l'Italie. Cette partie
de l'Afrique est habitée par un mélange
d'Arabes et de différents peuples qui ai^pa^r-"

tiennent à la ra: e caucasiquc; et tous ont h
peu près la même couleur. Cependant, sui'
vant Marmol, les habitants des montagires
de la Barbarie sont blancs, au lieu que les
habitants des côtes de la mer et des plaines
sont basanés et très-bruns. 11 dit <'\iircssé-
ment que les liahitanls de Capez, ville du
royaume de Tunis sur la Méditerranée, sont
de pauvres gens fort noirs; que ceux qui
habitent le long de Dara, dans la ])rovince
d'Escure, au royaume de Maroc, sont fort

(St!)) Pour plus de détails sur rcs peuples, Voy.
VKxiimcn ries queslions sur l'antiquiié , eh'., par
M. i'.djliç FoiudioN, doclcur-uiédcciii.
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liasaucs; qu au loiitrairc, les lialjitanls de

Zarlioii et des luonlagiies do Fez, du côté

du mont Atlas, sont fort blancs. Et à l'égard

des liabitants de la Numidie, il dit ([u'ils sont

plutôt basanés que noirs, mais (jue les liabi-

tants du Guaden, dans le fond de la Nunii.iie,

sur les frontières du Sénégal, sont plutôt

noirs que basanés. Voilà donc une suite de

nuances dans la couleur qui nous amène du
midi de la France et de riïsjjagne jusqu'à la

Sénégambie. Entre les Maures et les Séné-
galais, il y a un peuple qui fait la nuance
de passage, ce sont les Foulahs, qui pour-
raient liien n"èlre que des mulâtres produits

par le mélange des deux nations; ces Foulahs
ne sont pas tout à fait noirs comme les nè,;res,

mais ils sont bien plus bruns que les Maures,
et tiennent le milieu entre les deux.

Les premiers nègres qu'on trouve sont

ceux qui habitent le bord méridional du
Sénégal; ces peu|)les, aussi bien que ceux
qui occupent toutes les terres coniprises

entre cette rivière et celle de Gandjie, s'ap-

pellent Yololïs. Ils sont tous fort noirs, bien

proportionnés, et d'une taille as.-ez avanta-

geuse; les traits tk! leur visage sont moins
durs que ceux des autres nègres. Ils ont de

la beauté les mêmesidéesquelesEuroi)éens,
car ils veulent de beaux yeux, une petite

bouche, des lèvres proportionnées et un nez

bien fait; il n'y a que sur le fond du tableau

qu'ils pensent" ditféremment, il faut que la

couleur soit très-noire et très-luisante; ils ont

aussi la peau très-flne et très-douce. La cou-

leur seule est donc la ditlérence qui les sé-

pare des Européens. Cependant ils ont tous

les cheveux noirs et presque tous crépus;

ils ont aussi l'oileur propre aux nègres, cjuand

ils sont échauffés. Le P. Dutertre dit que, si

presque tous les nègres sont camus, c'est

{larce que les pères et mères écrasent le nez
à leurs enfants ,

qu'ils pressent aussi les

lèvres pour les rendre plus grosses, et que
ceux auxi[uels on ne liiiî ni l'une ni l'autre

de ces opérations, ont les traits du visage

aussi beaux, le nez aussi élevé et les lèvres

aussi minces que les Européens; ce|)endant

ceci ne doit s'entendre que des nègres du
Sénégal, qui sont de tous les nègres les plus
beaux et les mieux faits.

Les nègres de l'Ile de Ciorée et de la côte

du Cap-Vert sont, comme ceux du bord du
Sénégal, bien faits et très-noirs, et ils font

un grand cas de leur couleur.
Les peuples de Sicrra-Leone et ceux de

Guinée sont d'un noir un ]ieu moins foncé

que les Sénégalais, mais moins bien faits et

l)eaucoup plus débauciiés; ce qui abrège
leur vie au point qu'ils sont très-vieux à

cinquante ans.

Les nègres de la côte de Judah et d'Arada
sont moins noirs que ceux du Sénégal et de
(îuinée, et même que ceux du ('ongo. Ces
derniers ne sont pas tous également noirs ;

ils sont nuancés, et ont pour la plupart les

cheveux noirs et crépus ; mais quelques-uns
les ont roux. Les hommes sont de grandeur
médiocre; les uns ont les j'cux bruns et les

outres couleur de vert de mer ; ils n'ont ]ias

les lèvres si grosses que les autres nègres, et

les traits de leur visage sont assez semblables
i

à ceux des Européens. Voilà donc, dans cette

première ligne occidentale, la couleur noire
qui se perd et qui vient au cuivre des Hot-
tentots.

2° Afrique oricntah. — Au nord de cette
ligne nous rencontrons les Egyptiens, qui
appartiennent à la race asiatique méridionale
et qui se rattachent aussi aux Grecs. Quoique
les femmes soient communément assez pe-
tites en Egypte, les hommes sont ordinaire-
ment de haute taille. Les uns et les autres
sont, généralement parlant, de couleur oli-

vâtre , et plus on s'éloigne du Caire en
remontant, plus les liabitants sont basanés,
jusque-là que ceux qui sont aux confins de
la Nubie sont presque aussi noirs que les

Nubiens mêmes. Une particularité assez re-
marquable, c'est que le trou auriculaire
paraît plus élevé chez les Egyptiens que
chez les autres peuples , cela se remarque
aussi, chez les Juifs et les Arabes.

Les Ethiopiens sont de couleur brune ou
olivâtre, tirant sur le noir; ils ont la talKe
haute, les traits du visage bien marqués,
les yeux beaux et bien fendus; le nez bien
fait, les lèvres petites et les dents blanches;
au lieu que les habitants de la Nubie ont le

nez écrasé, les lèvres grosses et épaisses, et

le visage fort noir. Ces Nubiens, aussi bien
que les lîarbérins, leurs voisins du côté de
l'occident, sont des espèces de nègres assez
semblables à ceux du Sénégal.

Les haliifents des hauteurs de l'Abyssinie
sont d'une teinte semblable à celle des Es-
pagnols ou des Napolitains, tandis que ceux
des plaines sont presipie noirs.

Les peuples de Madagascar et de Mozam-
bique sont noirs, les uns plus, les autres
moins ; ceux de Madagascar ont les cheveux
du sommet de la tète reoins crépus que ceux
de Mozaml)i(|ue. Les nègres de Monomotapa
sont assez grands, bien faits dans leur taille

et de bonne complexion. Ils nous amènent
aux Cafres, chez lesquels nous rencontrons
plusieurs variétés. Depuis longtemps , en
effet, on a reconnu la dilTérence que présen-
tent les Cafres ré[)andus dans l'Afrique
australe et sur les contrées orientales. Ces
noirs ont le crâne élevé; leur nez s'ajiproche
de la forme arquée; leur chevelure crépue
est moins laineuse que celle des nègres de la

côte opposée; leurs traits sont plus réguliers,
leur mâchoire est moins allongée, leur teint
moins noir et leur peau moins luisante ;

mais leurs lèvres sont encore épaisses, et
leurs pommettes sont saillantes.

• Dans la Cafrerie maritime, en remontant
du sud au nord la côte de Natal, on observe
les Koussas, que les voyageurs représentent
comme ayant une belle tête, une stature
haute, des formes régulières, une démarche
ferme. Leur couleur est comparée à celle du
fer nouvellement forgé.

On connaît encore dans l'intérieur de la

Cafrerie d'autres variétés, les Temboos, les

Briquas, les Cafres rouges. On cite les Bel-
jouanas, répandus entre les 20' et 23' degrés
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(le laiiliiilt'. Ils sont dépeints avec des

tonnes plus élégantes que les Cafres; la

coupe de leur figure est celle des Koussas. On
observe parmi eux plus fréquemment des nez

anjués, des lèvres qui se rapprochent de la

l'orme européenna; leur peau bi'une tient le

milieu entre le noir brillantdes nègres et le

jaune terne des Hottentots.
3° Afrique centrale. — Les nations nom-

breuses (]ui habitent les cô;es de la Méditer-

rannée depuis l'Egypte jusqu'à l'Océan , et

toute la profondeur des terres de Barbarie

jusqu'au mont Atlas et au delà , sont des

peuples de différente orij,ine; les naturels

du pays, les Arabes, les Vandales, les Espa-
gnols,' et plus anciennement les Romains et

les Égyptiens, et mt^ne les Grecs, ont peu-
])lé celle contrée d'hommes assez difrér-?.'Us

entre eux, mais qui rattacheid les formes de
l'/MVique aux formes européennes.
Dans l'intérieur de l'Afrique, la variété

(les formes est un phénomène qui se re-

trouve d'une manière d'autant plus remar-
quable tfu'un grand nombre de tribus de
nègres qui habitent les contiées du Soudan
ollrent des traits qui se rapprochent davan-
tage des nôtres d'après les observations de
M. Caillié. Ce courageux voyageur, dans son
trajet de Kakondy à Tombouctou, a observé
(jue les Foulahs du pays d'inanké ont le

teint de couleur marron un peu clair; leur

fi,:,ure est belle, leur front un peu élevé, leur

nez aquilin et leurs lèvres minces. La forme
de leur tête est presque ovale ; leui s cheveux
sont crépus ; ils se tiennent en général très-

droits et conservent en marchant un air do
dignité.

Les habitants de Fouta-Dliialo ont à peu
près les mêmes traits. Il en est de même de
ceux du Baleya , situé à l'ouest du Fouta et

au sud du Sangaran. Les femmes de ce pays
ont le teint fort noir , de beaux traits , une
chevelure crépue, le nez légèrement aqui-

lin, les lèvres minces et de grands yeux.
Les habitants de Toron offrent encore une

variété : ils sont noirs comme les Mandin-
gues , mais ils n'ont rien de leurs traits;

leur visage est un peu rond , leur nez court

fans être a[)Iati, leurs lèvres minces
Les noirs du Sangaran , d'après ceux du

premier village situé dans le voisinage de
Kankan , ont, avec les mômes cheveux , le

teint plus clair, le nez un peu aquilin, les

lèvres" minces , et leur visage est presque
ovale.

Les Foulahs du Ouassoulo ont le teint

plus clair q^ue celui des JMandingues et un
peu i)lus loncé que celui des nègres du
Foula-Dhialo.
En allant de Jenné à Tombouctou, ]\l.Ca' 11 ié

a observé que les Dirimans , avec des che-
veux cré])us et un teint noir , avaient aussi

de beaux traits , un nez aquilin , des lèvi-es

minces et de grands yeux. Pareillement à

TomJ)Ouctou, il dit (jue les Kissours , qui
composent la majeure i)artie de la popula-
tion, sont des hommes bien faits , se tenant

très-droits, et qu'ils ont une démarche
assurée.

k° Afrique uirriilionule. — Enfin, nous ai ri-

vons aux Hottentots , que tout le monde
s'accorde à regarder comme appartenant à

la race éthiopienne. Ces peuples sont répan-
dus depuis les environs du cap Negro jus-

qu'au cap de Bonnci-Esjiérance ; ils touclient

aux peuples de l'Afrique occidentale, à ceux
de l'Afrique orientale par les Cafres, et à

ceux de l'Afrique centrale. Les Hottentots

ont les cheveux crépus comme les nègres ,

les lèvres grosses et saillantes , la tète com-
j)rimée, la face un peu triangulaire ; la cou-
leur de leur peau est d'un jaune terne se rap-
jirochantde la terre d'oitiLro ; les voyageurs
Hollandais disent (lu'ils sont plus peiils (|ue

les Européens, qu'ils ont le teint roux brun,
quelques-uns plus roux et d'autres moins

,

qu'ils sont fort laids , très-malpropres et

assez maigres. Chez eux, la couleur noire
est donc revenue à des teintes ]ilus claires ;

la taille est plus petite. Si l'on joint à cela

la laideur et la malpropreté , il sera difliiile

de ne pas les rapprocher des Lapons et de ne
pas reconnaître certaines analogies entre les

peuples qui babitent aux deux pôles oppo.'^és.

Dans cette raiiide analyse des fails , nous
sommes descendus du nord au sud , et nous
avons vu les nuances de couleur, de taille,

de forme, passer insensiblement d'un peu-
ple à un autre, depuis les Lapons jusqu'aux
Hottentots ; nous avons vu également ces
mêmes nuances passer d'une partie du monde
à l'aufre et enchaîner ainsi toutes les races ;

de sorte qu'en suivant de proche en proche

,

il est presque impossible d'établir des nuan-
ces assez tranchées pour admettre même des
races différentes ; ce n'est (ju'en prenant des
degrés fort éloignés sur cette grande échelle
de la terre et en les considérant isolément
des degrés intermédiaires

, qu'on arrive à
trouver des caiartères tranchés et des diffé-

rences bien marquées.
Un fait bien remarqualde qui ressort de la

même analyse, c'est que, de même qu'on l'a

fait pour la géographie botani([ue , on peut

,

pour la géographie humaine, considérer le

glolte comme deux grandes montagnes oppo-
sées base à base à l'équateur ; et alors

,

comme en botanique cela a lieu pour les

végétaux , et aussi en zoologie pour les ani-
maux, on trouvera les mêmes analogies dans
la taille , les couleurs et les traits , entre les

variétés de l'espèce humaine qui habitent
sous les diverses latitudes de la terre et celles

qui haliitent dans les j)laines , les vallées et

sur les montagnes d'une môme contrée.
Ainsi , pour n'en citer qu'un exemple , les
Abyssins, qui habitent sur les hauteurs, sont
d'une teinte semblable à celle des Espagnols,
tandis (jue ceux (^ui habitent dans les plai-
nes sont presque noirs.

En étudiant donc tous les peuples du
monde à ce point de vue, et fondés sur les
données de l'analyse précédente, nous arri-
verons à des résultats assez curieux pour
mériter d'être étudiés. Nous partagerons le

globe en cinq zones , et nous commencerons
noire étude par la zone mitoyenne ; nous la

comprenons entre les 33' (d 50' degrés de
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latitude nofil ; la MéJitcrraiiétM'ii occupe à

i)cu près le uonlre. En L'Oiiinieii.jant par
l'ouest , cette zone renferme :

î
" la J^raiice

,

une partie de l'Itaiio et de rAileina,j;ne méri-
dionale , rEspajÇne , le nord de i'Afri(]ue,

entre le 10° de lonjjitude et le 10" de longi-

tuile ouest ;

L'autre partie de l'Allemagne méridionale
etderilalio, rAutrirhe, la Turijuie d'Eu-
rope, rancienne Grèce , un coin de la Rus-
sie méridionale , l'amnenne Asie Mineure

,

l'Afrique du nord et l'Egypte septentrionale,

entre le 10° et le 38° de longitude est ;

Le reste de la Russie méridionale , de la

Turquie d'Asie , la Syrie , l'Arahie septen-
trionale , la Perse , la Tarlarie méridionale,
la Mongolie , l'empire chinois , le Japon ,

entre le 30° et liO" de longitude est ;

Enfin , les peuples de l'Amérique compris
entre les mômes parallèles.

Si l'on considère que c'est dans cette zone
que se sont acconq)lis tous les grands événe-
ments de l'histoire du genre liumain

; que
c'est là généralement que se trouvent les

nations les plus policées et qui ont porté les

sciences et les arts à leur plus haut degré de
perfection : que le climat qui rè.;ne sous
toute cette zone est le plus lempéié, le mieux
conditionné, sous tous les rapports, de toute
la terre ; que la végétation et les animaux
s'y trouvent dans les conditions les plus
favoralilosà leur développement naturel, on
conviendra facilement que c'est là le point
de départ et de comparaison qu'il faut choi-
sir pour étudier les autres zones. Ici , en
otfet , tout est ménagé et calculé |>our four-
nir aux êtres organisés les meilleures con-
ditions d'existence; ni le froitl excessif, ni
la chaleur brûlante , si ce n'est par des acci-

dents de localité dans le sol < ne pèsent sur
eux. Les lois physiques de l'atmosphère, du
climat , du sol, etc. , y ayant moins de puis-
sance , les lois organicpies y exercent un
e.nj)ire plus lijjre, et soustraient davantage la

matière organisée aux lois de la matière
brute.

Aussi tous les peuples qui habitent sous
cette zone ont-ils les uns avec les autres des
linalogies frappantes ; ils ai>partiennent tous
h la race blanche ou à la race jaune, et ils ea
sont les plus parfaits dans la taille , les for-

mes, les proportions et la couleur. La taille

est moyenne , les formes bien dégagées
et bien proportionnées ; la couleur tient le

milieu entre celle de tous les peuples qui
habitent sous les autres zones. Mais ce qu'il

y a de plus remarquable, c'est que toutes
ces qualités se nuancent insensiliiement pour
passer aux deux zones suivantes, entre les-

quelles celle que nous étudions est placée.
Ainsi, le iHird de la France , laSuifse, la

Belgique, etc., passent à la taille élevée, aux
cheveux blonds , au teint blond ou jifde des
peuples (]ui sont plus au nord; tandis que
l'Italie, l'Espagne et la Grèce passent au teint

basané des Maures et des peuples de l'Afri-

(pie septentrionale ; et ceux-ci se joindront
aux nègres proprement dits par des nuances
intermédiaires.

.\ l'autre e?;lrémité, les Tariarcs méridio-
naux, les Mogols et les Chinois, sont les peu-^

l)lcs de la race jaune les mieux conformés et
les mieux projiortionnés ; mais entre leurs
couleurs cl leurs formes, et celle des peunics
précédents , il y a des nuances intermédiai-
res qui font un passage imperceptible des
uns aux autres ; on pourrait considérer la

Turquie et la Perse comme occupant le point
central de ce passage. En outre , comme jes

peuples dî^i l'Occident , ceux-ci se lient au
nord et au midi , aux peujdes de race jaune
qui habitent les deux zones, entre lesquelles
se trouve située la zone moyenne ; les Tar-
tares et les Mogols passent aux Tartares sep-
tentrionaux ; les T«rtarcs plus luéi'idionaux
passent aux Tîiibétains, rjui , avec les Chi-
nois, i>asseront aux Indous et aux Cochin-
chinois, chez lesquels la teinte basanée,
tirant sur le rouge pourpré mêlé de noir

,

passera à la couleur tout à fait noire de
J'Océauie.

On doit en dire autant des peuples de l'A-

mérique sous cette zone.
Les deux zones suivantes doivent être

étudiées parallèlement et opposées Tmie à
l'autre.

La première s'étena entre le 50° et le C0°
de latitude nord; elle coîuiirend, en allant
de l'ouest à l'est, 1" la Giande Bretagne, le

midi de la Norwége et de la Suède, le Dane-
niark, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne,
ja Prusse, la Pologne, la Russie i)roprement
dite, entre le 13° de longitude ouest et le (jO°

de longitude est;

2 Les 'rarlares septentrionaux, la Sibérie,
une partie des Mantchoux, le Kaintschatka,-
jusqu'au IGO" de longitude est;

^^ Les sauvages du nord de l'Amérique
septentrionale.

La seconde zone, qui est méridionale, s'c-

lend entre le 35" de latitude nord et le 10°

de latitude sud; elle comprend : 1° la Séné-
gainliie, la Guinée supérieure et inférieure^
le Soudan ou Nigritie, la Nubie, l'Abyssinie,
le Zanguebar en Afrique, entre le 19° de
longitude ouest et le 40° de longitude est :

2° L'Indoustan, la Cocliinchine et le Ton-
quin, Sumatra, Bornéo, Java, et une partie
lie rOcéanie.

Ces deux zones sont opposées pour le

climat, et aussi pour la nature et les cir-

constances du sol ; la végétation est tranchée
entre ces deux grandes bandes ; le climat
froid de la zone septentrionale jiorte les
grandes forêts d'arbres toujours verts, de
j)ins, de sa[(ins, de bouleaux, etc. ; les ani-»

maux s'y couvrent de fourrures épaisses et

atteignent de grandes dimensions; le buffle,

l'élan, etc., en sont des preuves. Dans la zone
méridionale, la végétation est plus active et

plus rapide; elle est double. Il y a donc une
sorte de compensation. Les animaux j attei-

gnent aussi de grandes dimensions; la gi-

rafe, l'hippopotame, les chameaux, les élé-

phants, v'.v., en sont des exemples; mais en
revancr.e ils y perdent leur fourrure.
Les mômes analogies opposées vont se

retrouver dans les races humaines. Lcr»
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peuples il u Nord qui oceuiKMU la zime >eiv
tentrionale sont t^éiiéralenieiit d'une taille

élevée, d'un toiiit pâle, hlond tirant sur le

lijanc; leurs cheveux sont longs, lissos et

blonds; la barlie participe aux mêmes qua-
lilés. Les Anglais, les Hollandais, etc., sont

dans ce cas.

Les peuples d'Afrique qui balntentla zone
opposée sont de tous les nègres les plus

grands par la taille et les {iroportions du
toj'iJS, ils sont aussi les plus noirs; ils ont
les cheveux courts, noirs et crépus, peu de
bnrho et |'eu de jioil sur le corps; ce qui
les rapproche des animaux qui vivent sur le

même sol.

Les Tartares septentrionaux, les Sibé-
riens, les Mantchoux, sont aussi les plus
jiàles dans leur teint, les plus élancés dans
leur taille pour l'aulre extrémité; ils ont les

cheveux plats et assez longs. Les Indous, le.s

Cochînchinois, et les races jaunes de Java,

de Sumatra, de Bornéo et celles de l'Océanic,

correspondent aux races nègres de TAfrique;
la teinte brune rougeAtre déclinant vers le

noir, le peu de l)arbe, la taille assez grande,
les rapi)rochent et les opiiosenl. aux peui)les

correspondants de la zone noid. Mais dans
ces deux zones comme dans la zone moyenne,
il y a un passage imperce, itible des couleurs

et des formes entre les peuples de FOccident
H ceux de l'Orient; ainsi les Afriiaius sé-

négalais sont plus noirs que L's Nubiens,
ceiix-ci plus que les Snilous à teinte rouge
e; pourprée, et (|uo les Océaniens jaunes.

Entjn les deux dernières zones vont nous
oDfrir ties rapprochements non moins imj.or-

tards et non moins curieux.

La zone nord s'étend cn're le GO" de lati-

tude nord et le pôle arctique ; elle comprend,
toujours en allant de l'ouest à l'est: 1" la

Norwége, la Suède du Nord, la Finlande, la

Laponie, le nord de la Russie, jusqu'au CO"

de Ifingitude est; 2" la Sibérie, les ga-
mo'iôdes, les Ostiaks, les Tangouses dans
l'Asie; 3" les Esquimaux, les Groënlandais
dans l'Amérique.

La zone sud s'étend du 10" de latitude sud
au pô'e antarctique; elle comprend : 1" les

derniers nègres de l'Afrique oi;cidentale, les

Hotteutots, les Cafres, le Monomotapa, Mo-
zanîibi((ue et Madagascar; 2° l'Océanie méri-
dionale; 3° l'Amérique méridionale, termi-
née au sud [lar la Patagonie.

La zone nord est la terre la plus inlios[)i-

talière du globe; le climat toujours glacé

y arrête le développement de tous les êtres

organisés ; les végétaux et les animaux de
la Laponie soot petits et rabougris; faut-il

s'étonner qu'il en soitde même des hommes?
On peut en dire autant ilu Groenland et du
[lays des Esquimaux. La zone d i sud, quoi-
que plus favorisée |)nrce qu'elle est i)lus rap-

ITOchée de l'équateur, est pourtant en gé-
néral un pays malsain; ce qui le rap!)roche

do la zone nord correspondante. C'est ]h

qu'on trouve les animaux ot les végétaux les

l";lus singuliers dans leurs formes et leur

structure, qu'on a été jusqu'à croire ano-
males, avant de les mieux connaître.

I)IfTIO^N. d'Anthropologie,

Ces doux zones r'enfernient les ra.es hu-
maines les plus dillbrmes : les Lapons, avec
leur taille rabougrie, leur grosse tête, leur
teint |)lus ou moins jaune, réjiondent assez
aux Hottentots, qui sont aussi petits, dif-

formes, et ont le teint jaune plutôt que noir.

Les Samoïè les et les Ostiaks, avec les

Tangouses, contrastent aussi bien avec les

peuples méridionaux de l'Océanie, les plus
difl'ormes de cette partie du monde. Enfin
les Groënlandais et les Esquimaux sont aussi
difformes dans leurs allures lapones que les

Patagons dans leur taille de géant si dispro-

portionnée.
Tous ces peuples sont les plus grossiers

et les moins civilisés du globe; il n'y a vé-
ritablement entre eux d'autres différences

que celles qui sont occasionnées par les cir-

constances diverses de latitude et de climat,

I.:es Lajions se relient fiar les Finlandais
aux Norvégiens et aux Suédois, et ceux-ci

se continuent dans leurs nuances avec les

})euples de la zone jirécédente. Les Hotten-
tots, à leur tour, se raltaclient par les Cafres
et les nègres de Benguela et d'Angola aux
nègres sénégalais et aux Nuliiens.

Les Samoïèdes et les autres peu[ilcs qui
les entourent se rattachent jKir les Sibériens
aux Tartares septentrionaux ; et les noirs de
l'Océanie aux Indous, etc., par les nuances
des jaunes qui halntent la même partie du
monde.
Ces rapports de tous les peuples avec le

sol et le climat qu'ils habitent prouvent,
nous semble-t-il, jusqu'à la dernière évi-
dence que l'espèce humaine est, comme les

végétaux et les animaux, susce|itil»le d'éprou-
ver des modiliealions produites par l'in-

lluence du sol et du climat. Il faut rattacln r

à cette cause deux autres causes qui en dé-
])çudeut; je veux parler du genre de nourri-
tare, des mœurs et de la civilisation. Alors
on ne devra plus s'étonner des moeiificalions

des races humaines, qui d'ailleurs ne jia-

raissent si considérables et si grandes que
parce qu'on les compare aux points extrêmes
de l'échelle; mais en les suivant pas à pas
comme nous l'avons fait, on serait tenté do
croire qu'il n'y a que de simples variétés

plutôt que des races, bien loin d'admettre
plusieurs espèces.

Nos preuves ne s'arrêtent pas là. On doit

se rappeler que les races et les variétés ani-
males offrent dans le même pays, sous le

même climat, des modifications bien plus
extrêmes (]ue l'espèce humaine ne nous en
présente sous des climats bien plus divers

et plus variés. L'espèce chien nous offre en
France toutes les tailles, toutes les formes
de tête, toutes les moilifications de couleur,
do proportions dans le corps, les oreilles et

les membres. L'espèce humaine ne prési^nte
jamais autant de variété, à quelque point
do l'échelle qu'on l'observe. Nous avons vu
dans les moutons et hs bœufs l'absence et

la présence de cornes, leur multiplicité;
l'absence et la présence de loujies grais-
seuses; les formes les plus variées du poil

dans les moutons. Jamais res|)ère humaine

4C
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ne ppril aii'-utip '!o se*; pnrlios or.ianiqufs,

paN môme des poils, qui ne sont que des prn-

diiit.s; ils sont sans doute plus ou moins
al-ondants, plus ou moins variés dans leur

eouleur et leur forme; mais jamais ils ne
liisparaissent. On pourrait parcourir toutes

les j'arties de l'or^'anisme, e! nous détiojis

que Ton |iût y reiK-ontrer autant de ditfé-

renre qu'il y en a entre ces mêmes jiarlies

dans les races et les variéîés animales. Si

(iono ces (lifférences n'empêchent pas de re-

marier comme ap;:artenant kla même espèce

t7in! de races et de variétés animales, pour-
q'ioi veut-on raisonner autrement quand il

s"a;il de respè"e huma-ne, qui offre liien

moins de variétés? Il y a là alisence de logi-

que, défaut d'études sérieuses ou mauvaise
foi.

T.es plus grandes dilTcrcnces de l'esjièce

humaine portent uniquement sur la couleur

et sur les formes de la tête. Analysons ces

deux points :

Les nuances inQnies que présente la cou-
leur des races humaines, prouvent, à n'en pas

douter, que notre espèce est sujette, comme
beaucou() d'animaux, à (irendre des variétés

fie teinte très-ditférentes. Il ne faut qu'oh-

server dans un point très-limité, occupé par
la race blanche elle-même, pour voir des
familles ou des individus à teint olivAtre,

tandis que près d'eux d'autres sont d'une
blancheur qui i)orte et sur la peau et sur la

chevelure. L'analomie prouve que la couleur

n'est que le produit d'une sécrétion ; or, les

sécrétions sont, de toutes les fonctions de
l'économie, celles qui sont le plus sujettes

à éprouver des modilications.

La peau de l'homme, comme celle des ani-

maux, est composée de six parties essentielles

et de deux parties de periectionnement; les

six parties essentielles sont : 1° le tissu mus-
culaire qui sert h remuer la peau , et qui
jidur cela prend le nom de ]ieaussier; 2" le

dei-me, qui est la peau proprement dite; 3° le

tissu vasculaire qui apporte le sang, lalym-
)ibe et tous les liquides; i" le réseau nerveux,
siège de la sensibilité périphérique; 5° le

pigmentum, qui est une partie inorganisée,
produite, et qui donne sa couleur à la peau;
6" l'épiderme, qui est aussi une partie pro-
duite.

Les deux parties de perfectionnement
font : 1" les cryptes, qui forinent tout le sys-

tème glaiidulaii'e et excréteur; 2° les pha-
nères, qui produisent les poils, les cornes,
1;'S écailles, les dents, etc.

La partie delà peau qui doit fixer ici no'.rc

attentiœi, c'est le pigmentum, subslanve pro-

duite et susce|)tii)le de diverses couleurs ;

elle n'est point organisée, puisqu'on peut
toujours l'enlever avec un ]iincean. (l'est

cette i)roduction (jui tapisse l'œiL et sert à
la vision, pour élciu Ire les rayons lumineux
qui empêcheraient la netteté des images;
c'est sou absence ou sa trop petite qiiantité

qui fait (pie les nyclalopes ne peuvent voir

tpie la nuit, et que le grand jour les incom-

mole. La couleur du pigmcnluni varie sui-

vant les animaux et suivant les milieux oii

ils habitent. Comme cette substance paiat

évidemment produite par l'exsudation de.
vaisseaux sanguins, et que d'ailleurs de;
expériences positives ont démontré que le

pigmentum de la peau est princi|'.alement

formé de carbone, on coui^oit facilement que
les animaux qui se nourrissent de végétaux
doivent avoir un pigmentum plus noir; on
conçoit également que les peuples nègre-
dont la nourriture est plus spécialement vé-

gétale, et qui habitent sous un climat brûlant,

doivent ^ccréler dans le\ir ]ieau un pigmen-
tum plus a:iondant et plus noir.

« La sécrétion de la matière colorante de
la peau est très-sujette elle-même à varier

d'intensité : l'âge, les passions, l'étal de ges-

tation, les mala.lies, j euvent la suspenJre,
la diminuer ou l'accroître; et. par une dispo-

sition originelle, telle oa telle partielles

téguments peut sécréter plus ou moins de
pigmentum. La ma'.ière colorante est-elle en
jtetite quantité, le sujet a une peau très-

Id^iche , les yeux bleus et la chevelure
blonde; augmente-t-elle un peu, c'est la

couleur châtain qu'elle produit; si elle est

plus abonJante, les yeux et les cheveux sont

noirs cl la peau brune. Or, il est bon de
noter que, cjuoi'pie cette matière colorante
existe dans la peau de toutes les races hu-
maines, ce n'est cependant ipie dans les nègres
que sa substance est bien visible par elle-

même; ce qu' donne lieu de soupçonner
que la couleur du nègre ne tient pas seule-

ment à la teinte plus foncée de celte matière,
mais qu'elle peut dépendre aussi de la qua-
lité (850). »

Les enfants des races de couleur naissent
blancs, et ils ne prennent la couleur foncée,
cuivrée, bronzée ou noire, que quelque
temps après leur naissance, quand ils ont
éprouvé l'inlluence du climat. Parmi les nè-
gres adultes même, on en remarque chez
lesquels cette matière colorante n'est pro-
duite que par certaines parties de la peau;
ces individus blancs portent le nom de pies.

D'autres n'ont jamais de pigmenium ; leurs

cheveux, leur ]ieau sont blancs, leurs yeux
rouges, et supportant difficilement la lumière;
on les appelle Albinos.

L'albinisme s'observe aussi dans la race

blanche et cuivrée; i\ s'observe chez les ani-

maux; le lapin blaiic en est un exemj)le
remarquable. Mais les Albinos humains sunt

surtout en plus grand nombre dans les ré-

gions équatoriales, puisque sur certains

points ils ont paru former des peuplades
entières.

D'après tous ces faits, il semble que la cou-
leur noiredoiveèlreatiribuée à unesécrétion
jdus active et plus abondante du pigmentum:
la végétation, l'organisation animale sont

beaucoup plus actives sous la zone équato-
lialeque partout ailleurs; l'organismehumain
doit y être soumis aux mômes lois, et comme
tous les produits organiques sont sécrétés par

l'H'Jiij l'oiuc'îON, (intliur Miéiiccin , E.xtnih'ii det ipicttloiis siii')!!ii'iqiics de l'iiije du woidc. p. i79.
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la peau, il nefantplus.s'étonnpt silasulislanre

cnlorantfi csl si aljondnnte clioz ces pfMijiics.

Et on cITet, en changeant de climat, les nè-

gres ne tardent jias à devenir moins foncés,

et on en a vu qui, [larveniis à un ilge assez

avami', auquel la vie or.;nniqnc est moins
.iclive, éprouvent une ({('((doralion coiupièle

de l'-'ur peau. Cette niêuie décoloration se

lemarijue aussi chez les blancs.

l/opinion qui [)rétend que la couleur
noire des nègres est le produit d'une mem-
brane sécrétoire particulière, bien que très-

expressément démentie par robscrvation
anatomique , Test encore par le fait ipi'on a

vu des blancs devenir complètement noirs,

et du môme noir que les nè,j;res, sous Fin-

flueiue de causes morales. Le Bulletin de la

J-'urultc de médecine de Paris, t.V, 1817, p. 52V,

eit(! une femme née à Saint-Priest (Eure-et-
Loir) en 17'i(>, qui s'était liien portée jusqu'à

.soixante-dix ans. De grands chaj^rins et un
accident alfreux arrivé à sa fille, rim[ire:--

sionnèrent d'une manière si violente, que
dans l'espace d'une nuit elle devint complè-
tement noire; son corps, examinéde la tête

aux pieds présentait absolnment raspect de

celui d'une négresse. Ayant été observée
après .sa mort, .sa peau présentait immédia-
tement sous l'épiderme une couche linéaire

noire, qui paraissait avoii' son siège dans la

rouclie du tissu muqueux.
Le pigmcntum des nègres n'est dor/c pas

I)lus dl^ à un organe i)articulier que celui des

autres iMjuunes et de tous les animaux. 11

est, encore un coup, drt au climat et au genre

de nourriture. Des faits de l'histoire natu-

relle en f(uirnissent la |)reuve. Le bouvreuil

nourri de chènevis devient bicnlùt noir; en
nourrissant des cochons avec de la garance,

leurs os deviennent rouges, et chez les oi-

seaux nourris de cette substance, le licc et

les écailles des i)attes deviennent égalenicnt

rouges. Mais ce qui prouve encore mieux
que la couleur de la chair, de la j)cau des
nègres, n'est due qu'à la nourriture et au cli-

mat, c'est qu'on trouve dans les mômes pays
des animaux dont la chair et la peau paiti-

cipent aux mêmes qualités. Au Paraguay, à

Buénos-.Vyres, dans les Cordillères des An-
des, il se trouve des poules qui ne diffèrent

pas des autres quant à la forme, mais qui
ont la peau, la cliair, les pieds, les plumes,
la crôte noirs; la peau est encore colorée

quand elle est cuite, k Mozambifiue , il

existe aussi des poules nègres dont la chair

est également noire. Notre sanglier, qui est

certainement de la même cipèce que le co-

chon domestique, a la chair et la peau beau-
coup plus noires que celles du nègre.

Enfin, il est prouvé par les relations de
tous les voyageurs, que l'art de se nourrir
est extrêmement peu avancé chez les peuples

nègres; qu'ils prennent presque brutes les

productions du pays; qu'en outre, les chefs

et les plus riches de ces peuples qui usent

d'une nourriture plus recherchée, sont beau-
coup moins foncés dans leurs couleurs que
ceux ipii vivent pour ainsi dire comme tics

animaux.

Les variétés de couleur sont d'ailleurs

bien moins considérables dans l'espèce hu-
maine (pie chez les animaux, qui présentent

dans la môme espèce toutes les nuances pos-

sibles. (Concluons donc de tous ces faits ipic

rien moins cjue la diversité des couleurs, ne
peut conduire à admettre une diversité d'es-

pèces dans le genre humain.
Les mo liflcations de la tête sont de

toutes les modiflcalions que ]ieut éprouver
l'organisme, les plus nondirouses et les plus

f.u:iles à produire, sans doute h cause du
grand nombre d'os de la tôle et de leur forme
plaie et lamolieuse. Nous les avons vues
dans les animaux se varier considérablement
(lans la même espèce, telle ([ue les chiens,

par excm[)le. Il est à remari]uor que les mo-
difications et les qualités acquises dans la

domesticité par les animaux se transmettent
par la génération; sans cela nous n'aurions
pas de races domestiques, maisseulementde.s
individus qu'il faudrait formera cliaque gé-

nération. Or, si l'on considère qu'elle est

beaucoup plus exposée qu'aucune espèce
animale aux causes déformantes, loin d'être

surpris de ses nombreuses vaiiétés de for-

mes, on sera étonné qu'il n'y en ait i;as da-
vantage. Les aniniaux cherchent, quand ils

sont libres, le climat, le sol et les milieux,

(pii leur conviennent mieux; l'homme, au
contraire, habile partout; ni les froids ex-
cessifs, ni les chaleurs brillantes, ni les cb'-

mats insalubres ne l'arrêtent; la terre est

son domaine, il en a pris possession par-

tout, et f)endant que les espèces animalcK
sont confinées sous des latitudes exlrêuio-

ment liuiitées, l'honuue habite sous toutes

les latitudes. Là, dans des circonstances aussi

variées de climat, de travail, do mœurs, de
civilisation, de nourrituie, comment ses

for.nes ne dévioraient-elles pas de leur état

normal?
Une grande cause cie déformation à la-

quelle les ajiimaux échappent, tandis que
l'espèce humaine seule y est soumise, c'est

l'intelligence et la moralité même, qui ca-

ractérisent cette espèce humaine. Ces deux
causes, qui n'en font qu'une, agissent de
deux manières sur le développement des
formes organiques, d'abord par la manifes-
tation môme de l'intelligence, et en .second

lieu par son ignorance. C'est l'intelligence

(pii forme son corps, nous l'avons prouvé en
montrant que le corps de l'iiomnic est fait

pour son intelligence. Plus l'intelligence est

déveIopj)ée, [dus les formes du corps et sur-

tout de la tête sont belles et harmonieuses;
co fait est facile à constater, nous en avons
ox[)osé les données précédeuuuent Plus, au
contraire, l'intelligence est inactive , et plus
les formes de soncorps sont dégradées. L'i-

gnorance, le préjugé, la superstition son!,

une seconde cause do dérormation. Il est des
peuples (jui aplatissent arliliciellemeiit le

iront tle leurs enfants, qui leur écrasent h;

nez et leur pressent les lèvres pour les ren-

dre plus belles, à leur avis. Il ne faut pas

sortir de France pour constater des faits ana-

logues; ainsi la coutume har'iare de ccr.ai»
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nés contrées ilc nuire i>;i vs ([ni l'ail cnimiiillo!-

ter la tôte des pistils onfiinis, leur donne une
forme extrénieinent alion .;ée d'avant en ar-

l'ii'^re. Cela se rcnianjne surtout dans certaines
contrées du nord et du midi de la France, et

surtout dans les femmes (jui, ayant le [jIus

souvent la tète continuellement entourée
de lif;aments, prennent, sous leur induenee,
une tôte en pain de sucre. J'ai vu moi-même
de ces tôles tellement déformées, qu'il n'y
avait plus apparence de front; et certes, si

les tôtes de nègres offraient do semblables
monstruosités, je concevrais qu'on pût en
faire inio objection. Cette coutume dont nous
parlons est la cause d'une foule de maladies
mentales; et il n'est pas rare de rencontrer,
dans nos maisons d'aliénés, de ces tôtes qui
ressemblent plutôt ^ dos singes qu'à ues
liomrajs. Si les déformations de la tôte suf-
fisaient donc pouT étaiilir plusieurs espèces
Immaines, il serait beaucoup plus facile de
les caractériser en Fran-o môme, et parmi
des Français, que parmi les divers pen|)les
du >;lo!)e; il y a, nous ne ci'ni^nons pas de
l'aHirmcr, après l'avoir vu, plus tle ditÎFéren-

ces notables entre les tôtes des diverses con-
trées de Frani'e, qu'il n'y en a entre les Euro-
péens et les Séné^ambiens, par exemple.

Cepcn'liiil, malo'ré tant de causes modi-
fiantes, l'espèce Inimiine n'offre pas autant

de différences dans les varioles ijue les races

d'une môuie espèce animale. Jamais, en ef-

fet, les variétés de l'espèce humaine ne per-

dent de leurs parties, pas mômc^ de celles (pii

ne sont que des produits, comme les poils ;

tandis qu'il y a îles espèces animales qui

perdent leurs poils et leurs cornes.

Concluons donc que les modifi.'ationsdans

les formes de la tôte ne peuvent étayer d'une
ombre de preuve la thèse de la diversité

d'espèce humaine.
Après avoir répondu à toutes les princi-

pales objections contre l'unité d'espèce hu-
maine, il nous reste à dire un mot de la

preuve la plus forte de cette unité d'espèce;
cette preuve sulTit à elle seule |)our démon-
trer notre thèse. Nous avons donné et prouvé
la seule délinition scientili [ue de l'espèce,

la seule appuyée sur un principe invariable,

la génération. Il suit de cette définition que
toutes les fois que deux ou plusieurs varié-

lés |iouvont proiluire ensemble des indivi-

dus féconds ot propres à se i)erpétuer, elles

appartiennent né:'essairement h la môme es-

pèce. C'est l?i un itoint de la science de l'or-

j^anisation qu'il est impossible de révoquer
en doute syns détruire toute la science. Or,

toutes les races de l'espèce humaine, toutes

les variétés de ces rai-es produisent cnsem-
J)le des individus féconds et [iropres à se

perpétuer; le fait est assez lar^^^ement cons-

taté pour que personne n'ose désormais le

révoquer en doute. Donc toutes les races,

toutes les variétés humaines (jneUpie noui-
breuses ((u'ellcs soient, ajipartiennent à une
seule et imique lispèce.

Les caractères zoologicpies do l'espèce se

tirent du produit de la génération, des or-

t;anes de la j^éncration, des signes ou pavil-

lons spéidfi [UPS, et, dans les mammifères les

jilns élevés, de la considération de certaines
dents.

Le produit humain de la génération ne
présente aucune différence a|ipréciable, ni à
l'état de germe, ni à l'état d'œuf, ni à l'état

de fœtus.

Les organes de la génération , aussi bien
mâles que femelles, sont parfaitement sem-
blal)les dans toutes leurs parties, chez toutes
les races humaines; il n'yaquedes différences
dans le déveloiipement accidentel de certai-
nes [lartics extérieures, comme les mamelles,
mais ([ui jieuvent toutes se rencontrer du
plus au moins dans toutes les variétés.

11 n'y a, dans l'espèce humaine , d'autres
signes ou [)avillons spécifiques qu3 la barbe
qui distin,:;ue l'homme ; or, elle est plus ou
moins abomlante et do couleurs extrô.ne-
nient variées, suivant l'es individus, dans la

môme variété et (piclquefois dans la môme
famille.

Les dents, chez toutes les variétés ou ra-

ces de l'espèce humaine, ne [)ré-entent abso-
lument aucune ditféi'ence spécifirjue; car
cette différence spéciiifae ne |)eut étn; ])rise

que do la dernière molaire ou de la molaire
principale. Or, il n'y a aucune différence
entre toutes ces dents c'iez les diverses ra-
ces. Ainsi donc, dans tous les or^,anes qui
peuvent fournir des caractères " vraiment
spécifiques, il n'y a absolument aucune dif-
férence a|ipré(dable et nettement tranchée
entre toutes les variétés humaines. La con-
clusion logique et rigoureuse, c'est qu'il
n'existe qu'une seule espè -e humaine.

Qu'importent après ce'a toutes les variétés
des organes qui ne sont pas spécifique^, et

qui sont immédiatement sous l'iniluenco des
circonstances extérieures? Elles peuvent
faire impression sur des esprits superficiels,

mais elles n'en feront jamais sur les esprits

sérieux qui savent un peu ce que c'est (jue

la science, ce que c'est qu'une' es| èce ani-
male.

Nous avons démontré, en effet, qu'une es-

pèce avait ses limites de variations en plus
ou en moins qui ne pouvaient être dépas-
sées sans que l'espèce périsse. Or, l'espèce
humaine, qui est la seule qui soit vérital:ile-

ment omnivore, qui habite sur tous les

points du glol)e, sous tous les climats, qui
porte en elle-même les plus grandes causes
de variations, est évidemment celle dans la-

quelle nous devrions rencontrer les variétés
les plus exlrômes et les plus nombreuses;
et cependant cela n'est ()as, car nous avons
constaté dans les chevaux, dans les bœufs,
dans les moutons, dans les (biens, etc., des
vai'iations bien plus considérables ; puisque
les moutons et les bœufs perdent leurs cor-
nes, (jue certains moutons en ont six; que
les chevaux perdent ou acquièrent du
poil, etc. ; que les chiens dans leur taille, les

formes do leur corps, et surtout de la

tôle, etc., offrent les plus grandes difléren-

ces.

'l'ont donc, au physique, démontre de la
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manière la jjIus ûviiU-ntu l'unitù de l'espèce

liumaine.
1" Nous avons [trouvé l'unilé de resj;Ù!'e

humaine au seul [xjint de vue de l'organisa-
tion: nous avons donc répondu par là aux
organoiogistes Mais quand môme, ce qui
n'est pas, ils pourraient réussir h élayer
d'une ombre de preuve la thèse de la plu-
ralité d'espèces humaines au point de vue
de l'organisation, ils n'auraient encore rien
fait. L'honnne, en elïet, n'étant pas un être
purement organique, mais étant avant tout
intelligent et moral, les caractères organi-
ques sont nécessairement dominés par ceux
lie l'intelligence et de la moralité. Pour que
la thèse de la pluralité d'espèces fût logique
ot scientifi(juement démontrée, il faudrait
donc prouver ipi'il y a, intellectuellement
et moralement, plusieurs espèces humaines;
fiu , en d'autres termes, que l'intelligence

humaine et sa moralité ne sont pas identi-
quement et fondamentalement les mêmes
pour toutes les races et variétés de l'espèce

humaine. Or, c'est ce que l'on ne fera ja-

mais. Si nous, au contraire, nous prouvons
que l'intelligence et la moralité humaine
sont identiquement et fondamentalement
les mêmes, pour toutes les variétés, nous
aurons , nous sendjlc-t-il , victorieusement
démontré (ju'il ti'y a et ne peut y avoir
qu'une seule esiièce humaine.

l" Ceux qui ont prétendu que rintelligenrc

des races noires était inférieure à celle des
blancs n'ont aperçu ([u'un résultat dont ils

n'ont point connu la cause; l'observation
aveugle, sans ci'ilique et sans principe, a ci;-

core été ici seule écoutée. L'intelligence du
nègre, a-t-on dit, est moins active que celle

du blanc, donc il en a moins. Ce raisonne-
ment ressemble absolument à celui-ci : Les
habitants de nos campagnes n'exercent que
jieu leur intelligence, en comparaison denos
savants, etc.; donc ils ont moins d'intelli-

gence; ou mieux encore à celui-ci : Le che-
val qui a des entraves aux jambes court
moins bien que celui qui n'en a pas; donc
il est moins agile. Les phénomènes de l'in-

telligence ne se mesurent pas au compas; ils

ne se pèsent pas dans la balance; ils sont au-
dessus de la matière et la dominent, bien
qu'entravés par elle dans une foule de cir-

constances. 11 faut donc partir de priniipes
plus élevés pour juger de la nature et du dé-
velo|ipement de l'intelligence.

L'intelligence humaine est essentiellement
libi'e et active; c'est là sa nature première
et fondamentale; mais elle est unie à un
corps matériel et sensible, muni d'organes h

son service, et à l'aide desquels le monile
extérieur agit sur elle; et elle à son tour,

réagit sur ce monde par ces mêmes organes.
Sa condition d'être unie à son corps, qui vit

organiquement d'aijord, la soumet nécessai-
rement aux intluences de la vie organique,
aux induences du monde extérieur physi-
(]!ie, aux iulluences de ses semblables. Par
elle-même, l'intelligence ne possède que la

iiui-scnce de mettre en exercice son acli'.iit./

libre de se manifester, sous l'influence de

comlilions données, de connaître la vérité,

de l'embrasser, de s'en nourrir et de p^éné-

trer par là plus avant dans la vie intellec-

tuelle, qui n'est autre chose que la [losses-

sion et la jouissance d'une plus grande

somme de vérités. Lorsqu'on dit que l'intel-

ligence se déveloi)pe, on se sert d'un terme

impropre; car il ny a pas précisément dé-

veloj>|>ement dans 'l'intelligence qui est un

être simple. Pour qu'il y eût développement
réel dans l'intelligence, il faudrait qu'elle

pût ajouter à sa substance une nouvelle sub-

stance. Mais oh prendrait-elle cette sub-

stance? Serait-ce dans un réservoir ou dans

une masse de substance intellectuelle circu-

lant, ) our ainsi dire, dans l'univers (831)?

Une pareille absurdité ne peut conduire qu'à

l'absurdité du matérialisme. Dira-t-on que
l'intelligence puise la substance de son dé-

Teloppementdans la vérité? Mais outre que
la vérité n'est pas précisément une sub-

stance, elle ne s identifie pas avec l'intelli-

gence, qui sait parfaitement se distinguer de

ses connaissances. L'artiste qui depuis long-

temjis a exercé son oreille et sa voix, ou
son pinceau et son œil avec sa main, a-t-il

dans l'intelligence quelque chose de plus que
celui qui, ayant les mêmes aptitudes, ne
s'est jamais'exercé? Non, sans doute, puis-

que le second en s'exerçanl jiourra devenir

égal au premier ou même le surpasser. On
ne peut donc pas dire que l'intelligence se

dévelopjic; combien d'intelligences, en etîet,

l)lus fortes et [ilus cajables que d'autres, ne

les égaleront jamais par les résultats de leur

activité, parce qu'elles ne se sent jamais

trouvées dans les circcmstances favorables à

leur action. L'intelligence de l'enfant a-l-ello

moins de puissance, moins de dévelo['pe-

ment que celle de son père? On ne peut pas

le dire, seulement elle est depuis moins

longterai)s dans le monde, elle s'est moins
exercée, elle a moins acquis; mais donnez-

lui le temps d'ajipliquer son activité, don-

nez le tenqis aux organes de devenir capa-

bles de la servir, et vous verrez ciu'elle

pourra même surpasser celle de son père.

L'aliéné, qui, avant sa maladie, était un es-

prit rcmanjuable, a-t-il perdu quelque chose

de son intelligence, l'a-t-il diminuée? La
jireuvedu contraire, c'est que si vous pou-
vez réussir, connue cela a lieu souvent, à

rétablir son.organisation dans son état nor-

mal, vous aurez aussi rendu à son intelli-

gence toutes ses facultés. L'intelligence ne
granilit ni ne diminue donc; mais elle se

manifeste, elle agit, elle accroît sa [losses-

sion, la somme tie ses connaissances. Elle

existe tout entière et complète dés le pre-

mier instant de son existence : nous l'avons

largement j rouvé. Mais, comme elle a be-
soin des organes du corjis pour agir, elle ne
peut le faire que quand ils sont sullisam-

ment dévelo]ipés; bien plus, elle les déve-

loppe même jar l'exercice; ainsi la main de

(S.'jl) C'i.'sl iiiif Jcs Un\\\c> ilf la iIicm' ivjiidicl.-liiino.
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l'artiste se développe par la pratique de son

art; la main du forgeron acquiert plus de
force par le travail ; le cerveau du penseur
acquiert plus do volume à mesure que l'in-

telligence exige de lui plus de travail. Ce
fait est remarqua'ile et prouve notre thèse.

Une population livrée tout entière aux tra-

vaux manuels, présente à peu près chez toas

les individus les mêmes types lie tète, et

le mémo développement du crAne, et dans
les mêmes parties; mais faites sortir île cette

population un ou plusieurs individus pour
les appliquer aux travaux intellectuels, et

au bout de quelques années comparez leur

tète et surtout leur front à ceux des autres

individus de la même population, et vous y
trouverez une ilifférence iminense. Nous
avons nous-mêmes constaté ce fuit; bien
plus dans la même famille nous avons vu
des frères du même âge, à peu |)rès, nés dans
les mômes circonstances, élevés jusqu'à l'ûge

de douze ou quatorze ans de la même ma-
nière, et présentant alors les mêmes traits et

la même conformation de tête; mais ayant
été séparés, et l'un d'eux ayant embrassé
une profession nianuelle, tandis que l'autre

s'était livré avec une activité dévorante à l'é-

tude; arrivés vers l'âge de trente ans, ils

n'avaient plus la même conformation de la

tête, le second avait le crâne et le front beau-
coup plus développés que le premier. Ce
fait et bien d'autres semblables prouvent
donc que l'intelligence développe ses orga-

nes, mais non qu'elle se développe elle-

uiême.
3" Mais puisque l'intelligence humaine ne

peut, par elle-.i.ême, arriver à la vérité, à la

connaissance, à la science, dont elle a le fond
en soi, dans sa substance et sa raison; il

faut bien qu'elle soit aidée du dehors, soit

]X)r les créatures, soit par le Créateur. Si

i'intelligenje humaine ne pouvait être et n'é-

tait en rapport qu'avec les créatures, évi-

demment elle ne connaîtrait de vérité que
ce que les créatures en renferment; dans les

êtres créés matériels, elle ne trouverait pri-

mitivement ipie des vérités tle faits, que
l'observation pourrait lui faire apercevoir.

'«^ Dans ses semblaliles, les autres intelli-

gences humaines, elle ne trouverait que ces

mômes vérités de faits, tirées du monde ma-
téi'iel, et de plus les faits intimes tenant à

la nature de l'intelligence humaine; elle y
trouverait encore, et elle pourrait tirer de

tous ces faits la notion de cause, et par suite

l'existence d'un être sujjérieur à tous les

êtres et leur Créateur; mais jamais elle ne
pourrait s'élever aux vérités religieuses ré-

vélées, aux règles de la loi morale imposées
par Dieu lui-même; car ni les unes, ni les

autres ne sont nettement exprimées dans les

créatures.
5" Sans communication avec Dieu donc,

l'intelligence humaine, soumise aux influen-

ces do S'in tu'gaiiisation, ne recheri'lierait

naturellement et |)rimitivemunt que son
bien-êlre physique et matériel; elle n'ac-

q u'rrait jamais la possession des vérités né-
cessaires" à sa vie intellectuelle et morale;

tous les faits [)rouvent cette vérité, car
les peuples arrivés à un haut degré de ci-

vilisation, n'y sont arrivés que par suite

de l'inlluence religieuse de la révélation plus
ou moins nettement acceptée; et plus cette

révélation a été acceptée nettement et posi-

tive.nent, plus aussi les peuples se sont éle-

vés à un haut degré de vie intellectuelle et

de civilisation. L'intelligence humaine est

donc soumise à la communication de Dieu
lui-môme, sous peine de ne pouvoir jamais
déployer toute son activité; et alors une
fois la société des intelligences en possession
de la vérité divine, chaque intelligence peut

y puiser les éléments de sa vie.

C'est jiar la révélation seule que le but et

la lui de l'hounne lui sont connus, que sa

nature et son origine lui sont enseignées
primitivement. Si, plus tard, guidés par les

princijies de la révélation, les hommes ont

pu arriver k démontrer scientifKiuement ces

mômes vérités, ce n'est qu'à la longue et par
un travail pénible qui ne peut être jamais à

la portée des masses; et cette démonstration,
d'aillem-s, n'étant 0[)érée que par suite et

sous l'influence de la vérité religieuse, il est

bien dillicile d'admettre et surtout impossi-
ble de [irouver que l'esprit humain aurait pu
par lui-même arriver à celte démonstration
positive. Dans ces questions si graves, on
raisoime toujours à faux, quand on raisonne
abstraction laite de Dieu; car l'existence de
Dieu, ses rapports nécessaires avec ses créa-
tures, sont des réalités primitives dont on
ne peut sortir sans tomber dans une hypo-
thèse qui, n'existant pas, ne peut pas con-

duire à la vérité. Dieu, sans doute, en se

manifestant dans la création, s'est rais à la

portée de l'intelligence humaine, et il y a là

d'abord un premier fait qui ne |;ermet pas à

l'hounne d'échapper entièrement à Dieu;
mais par cela seul le genre humain aurait-il

atteint son développement social conqjletî

On ne ])eut pas le dire, car il y a un autre

fait tout aussi certain c[ue la création; c'est

la révélation, laquelle a présidé aux déve-

loppements de ces sociétés. En raisonnant

donc, abstraction faite de ces deux grands

faits, la manifestation de Dieu par son œu-
vre, et sa manifestation par sa parole, on se

jette dans un ordre de considérations qui,

n'ayani jamais eu de réalité, ne peut pas être

connu. Rentrons donc dans la réalité des

choses pour arriver au vrai, jniisque la vé-

rité, c'est ce qui est. Puisque l'intelligence

immaine reçoit du monde extérieur, reçoit

de ses semblables et reçoit de Dieu, il faut

de toute nécessité' ces trâis conditions pour
qu'elle puisse exercer, dans toute son éten-

due, son activité libre; et qu'on n'objecîj

pas qu'il y a des intelligences qui rejettent

Dieu et qui, pourtant, arrivent dans la

science à un point très-élcvé; car enfin ces

intelligences, tout en rejetant Dieu, reçoi-

vent de lui, malgré elles en puisant dans la

société ilont elles font partie et à l'inlluence

de laquelle elles ne [teuvent échapper, et

qui elle-même a reçu de Dieu. Cependa-it

snp[iosons pour un instant qu'iaie suciela
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quelcolique n'ailjius iiolteiiiciit ;n(opir' Diiui

ot son influence, qu'nrrivcra-t-il? N";iy;iiU

]ilus d'autre l)ut (\w. le hien-ôlro n\ati'riel

ot pliysique, tous ses ell'orts tendront né-

cessan'ement vers l'acquisition de ce bicn-
(• re niat(5riel. ^lais comme les besoins, nuN-

ines physiques, d'une société, sont en raison

de son dévelopiieuient social, il s'ensuit qu(^

c'est dans une société déjh perfectionnée (pie

ces besoins sont plus étendus et plus pi(^s-

sants, et iionsscnt, [lar couséijuent, à une
activité iidcliccluelle plus grande. C'est en
effet la civilisation qui développe les audi-
tions et les désirs de tout genre, qui crée de
nouveaux besoins pour satisfaire ces aiubi-

t ons et ces désirs ; l'intelligence, alors ai.^uil-

lonnée, se livre h l'étude de tout ce quileiî-

toure pour en faire sortir les moyens de ré-

j ondre aux exigences qui la [jressent. N'est-

ce pas en efl'et à cette cause que sont dus
malheureusement tous nos progrès matériels

dans les sciences? Cependant, ces progrès
arrivés à un certain ilegré, réagissent néces-

sairement sur l'intelligence pour la con-
traindre à formuler les lois dont elle a l)e-

soin dans rapj)lication; et c'est alors que se

trouvant dans l'impossibilité de le faire par

la seule connaissance des faits, elle est en-
traînée malgré elle à chercher en deliors de
ces faits mêmes les principes qui les domi-
nent, et elle rencontre Dieu et la vérité,

terme où elle revient en dernier lieu connue
nous venons de le voir.

Mais pour épuiser toute la question, et

l'envisager sous toutes ces faces, sui)posons
qu'un certain degré de civilisation ait pu
s'effectuer sans l'influence divine; comme
alors les besoins matériels seront les seules

causes excitatrices, l'intelligence ne clier-

cliera évidenunent que leur satisfaction ;

mais, si l'homme trouve dans les circons-
tances du monde phy>.ique qui l'ento.uie

toutes les conditions nécessaires à la satis-

faction des besoins physicfues sans aucun
travail, vous joignez une foule de causes op-
pressives de l'intelligence ; au lieu d'avoir

jjrogi'ès, vous aurez nécessairement déca-
dence, qui ron luira rinteUigcnce aussi bas
qu'elle peut tlescemlre sans [lérir. Sîais y
aura-t-il la |)reuve de inoins grand dévelo|i-

pement d'intelligence ? Non, sans doute;
mais seulemiMil lueuvc d'activité moins ex-
citée et mèine cH'iavéc, et voilà tout.

()" Ainsi dimi' l'iidclligcnce ne se dévelop]>c
pas, mais elle exerce son activité sous l'in-

iluenee de trois ordres de conditions : les

unes venant du monde extérieur et des
créatures physiques ; les autres venant de
ses semblables ; et les dernières entin, ou
mieux les premières et les plus élevées , ve-
nant do Uieu lui-même. A l'aide de ces
principes, étudions ce qu'est et ce que peut-
être rinte'ligeuce de la race nègre.
Quand on clierche l'orgino de cette opj-

iiion (pii attribue moins d'intelligence h !a

(S.'i':') F.s!^iii sur tes iiioiirns (l'ixlirjier les /iic'/Hf/i's

rtVs blancs contre In eunl'ur des Afiicaiiis ri îles

si!!i:j. niclés; ouviiiyc cjii o;i! c ir.\r la Société fiaii

race noire (lu'à la lacc bl.mi lie, on ne taide

pas à se convaincre ([u'clle est moderne et

née de la cupidité la plus iniilme. Un écrivain,

Sî. Linslant, a fait sur ce [loint des rcf-her-

ciies curieuses, et d'autant plus remarcpia-

liles, ([u'elles réfutent [)ar le fait môme les

préjugés, puisque l'auteur est de race noire

et originaire d'Haili ; ce qui ne rempèchi!

1 as d'avoir tout au tant d'intelligence et même
]dus, nous lui rendons ce témoignage d'après

son livre (852), (juc beaucoup des ennemis
systématiques ou intéressés de sa couleur.

Voci le résultat de ses recherches, appuyé
sur les monuments de l'histoire.

Le vulgaire qui ne juge (pie superficiejle-

mcnf, a dû être disposera établir entre l'in-

((dli^encc de l'homme blanc et celle de

riidinme noir la môme diûercnce qu'il avait

remarquée entre les deux couleurs. Et lie

]h les sopliismes des infâmes marchands
d'hommes.

L'esclavage d'une partie de l'humanilé an

profit de l'autre est un fait de toutes les

sociétés anti(iues ; et partout nous trouvons

l'esciav.Tge des noirs étalili concurremment
avec celui des blancs. Son ancienneté ne
prouverait donc pas plus contre les uns que
contre les autres.

L'Egypte fut d'abord pou|iléc par des

Ethiopiens ou noirs; plus tard, une ])opu-

lation blanche vint s'im|)lanter sur celle-ci,

lui imposa sa loi et en fit ses esclaves. Les
caravanes dès lors traversaient les déscu'ts

,

et allaient chercher des esclaves dans l'inté-

rieur de l'Africpie. La difficulté de la navi-

. gation fut cause ([u'il en arrivait peu par

mer. Mais pour h-s Phéniciens, le peuple le

plus navigateur et le plus commerçant de
l'antiquité, le commerce des esclaves prit

une nouvelle face, ils appoilaient du fer, eu
cuivre aux peuples île rintéiieur de l'Afr!

que, et en recevaient en échange de l'or, de
l'argent et des esclaves. Ils en fournirent

aux Egyptiens, aux Cyréncens , aux Cartha-

ginois, aux Grecs, aux Romains, mais eu
moins grand nombre. Ils en employaient
donc beaucoup, soit à leur propre usage,

soit comme marchandise. Les Carthaginois,

en succédant aux Phéniciens sur les mers,
continuèrent leur trafic. Ils fournirent des
esclaves noirs aux Roniains, aux îles situées

sur les côtes de l'Afrique, auv îles Baléares ;

et comme ils avaient déjà îles colonies dans
l'ancienne Ibérie, ils y transportèrent uiu:

grande partie de leurs esclaves nèjires. Ce
commerce se continuait encore dès le jue-
mier temps de la possession de l'Espagne
|iar les Maures; ce qui aurait pu contribut r

à donner aux Espagnols, surtout à ceux dy
l'Andalousie, leur couleur brune. Ainsi,
nous voyous l'esclavage des nègres venir de
l'Egypte, (le la Phénicie, traverser la Grèce,
de là ]3asser h Home, et enfin s'arrêter en
Ibérie, oii ce commerce se ralentit et se pcii-

dit uiêiiie dans les lluts des événements (jui

pciiir I :il (ililioii lie l'csclav.li;

iNsrv.N I
, il'PaiiL
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se snccédèrenl si rapidement par l'invasion

des BarJjcires. Et, pentlant toute la pérrotle

qui précéda le xiv° siècle, ce trafic fut tota-

lement abandonné. Mais, dans tout cet es-

pace de temps que nous venons de parcou-

rir depuis rEjj,ypte jusqu'en Ibérie , les

esclaves nègres n'étaient pas distin^^ués des

esclaves blancs; chez les Uoiiiains moines,

ils paraissent avoir été mieux traités, et le

préjugé de la couleur ne semble avoir influé

en rien sur leur sort.

Les Maures, chassés d'Espagne et refoulés

dans le nord de l'Afrique, se virent enlever,

par les Portugais, de l'i-15 à UVO, un grand
nombre de prisonniers, lorsqu'ils s'avisèrent,

en l'i-V2, de les échanger contre des nègres ;

ces échanges excitèrent la cupidité des Por-
tugais, et de là naquit chez eux la traite des

noirs. Les Espagnols, poussés par l'appât du
gain, entreprirent à leur tour ce commerce,
H transportèrent des esclaves noirs à Madère
et aux Canaries, découvertes en 1V20, et là

ils étaient employés à la culture de la canne
à sucre. La découverte de l'Auiériijue par

Colomb, en 1V92, accrut cet inl'ânie trafic,

au point que le nombre des nègres inti-o-

duits dans la seule colonie de Saint-Domin-
gue, s'éleva, de l'année 1G80 à 17715, à plus

de huit cent mille.

A|irès le Portugal et l'Espagne, la France
et l'Angleterre prirent, pour les mêmes cau-

ses, part à ce tralic détestable. Sans suivre

l'auteur dans l'iiisloire des colonies, nous
remarqueroiis avec lui un fait de la plus

haute iuiportauce, né d'une conscience natu-

rellement juste, mais qui cherche à s'étour-

dir et à se tromper pour légitimer ses actes

mauvais. C'est ([ue tous les etibrts se tournè-

rent, dans les colonies, à opprimer les hom-
mes de couleur et à les empêcher d'éclairer

leur intelligence, pour avoir le droit de la

dire inférieure et de la tenir en sujétion.

Ainsi donc l'opinion qui regarde comme
inférieure l'intelligence du nègre, est née de
la cupidité et de la barbarie des marchands
de cbair humaine. Son origine n'est jias

noble. Cci)cn(lant, des hommes systémati-
ques, considérant ces tristes résultats, sans

tenir compte des causes, ont osé soutenir la

même thèse au point de vue de la science
;

et il est nécessaire de discuter leur opinion,

et d'en peser la valeur.

Les conti-écs habitées par les nègres sont

les plus riches et les plus fertiles de la terre ;

la végétation y est active et continuelle, le

climat nV relâche jamais ses ardeurs; les

fruits les"iiUis succulents y sont abondam-
ment produils, sans aucune culture; la cha-

leur du climat ne force jamais ses habitants

à se prémunir contre les rigueurs du froid,

et le feuillage toujours renaissant d'une végé-
tation vigoureuse leur procure un ombrage
toujours frais ; ils n'ont besoin ni déniai-
sons ni d(! vêtements. L'humidité excessive
qiK' la phqiart éprouvent, dans leur climat,

(ii'trempe, rcl.lclic sans cesse leur comjilexion,

au point que tous les nègres sont jjIus ou
moins d'un tempérament lymphatique

,

i;Ki'le,mo!la'sc; que plusieurs ont des glan-

des engorgées; toutes leurs parties s'alTais-

sent étrangement par celte humidité prédo-
minante. C'est même cette humidité chaude
qui rend le nègre si paresseux, si iiukilont,

et qui, favorisant sans cesse une végétation
riche et abondante, n'oblige ces jieuples h
aucun travail pour vivre. De là vient (jue les

nègres ne s'évertuent en rien, et passeront
des milliers de siècles sans se perfectionner,
accroupis ou sommeillant sous un ajou| a

de feuillages, tandis que croissent auprès
d'eux les ignames et le bananier. Avec des
besoins aussi restreints, ([uelle cause met-
trait en exercice leur activité intellectuelle ?

Le pays et le climat façonnent leur organi-
sation de la manière la plus désavantageuse
pour servir leur intelligence.

Dans un tel pays, tous trouvant abondam-
ment de quoi satisfaire leurs besoins et leurs

désirs, l'ambition n'a plus de cause, le pro-
grès même matériel, s arrête ; il n'y a j)as do
gouvernement régulier possible sous ce point

de vue, car il n'y a aucun droit, aucune pos-
session à protéger ni à défendre. Ainsi donc
l'influence des êtres créés pour l'homme est

à peu près nulle sur l'intelligence du nègre.
La société étant toujours dans une sorte

d'enfance, sans aucun besoin de cliercher à

se développer, il n'y a aucune étude des
êtres matériels, aucune étude de soi-même,
jiuisque l'on vit au jour le jour, sans inquié-
tude et sans souci pour le lendemain, qui
sera aussi riche et aussi prodigue que la

veille, et qui fournira h la famille et aux
enfants du nègre la même fortune qu'à lui-

même, sans aucune crainte île la perdre par
les revers d'un commerce qui n'existe |ias.

Partant, point d'éducation de famille, point
d'éducation sociale, parce qu'on n'en sent
jias le besoin; l'intelligence de l'individu ne^

reçoit donc encore qu'une très-laiole in-

fluence de l'intelligence de ses semb ables.

Mais rinliuencc divine, celle qui déve-
loppe proprement la société, qu'est-elle et

qu'a-l-elle été pour les nègres? C'est là un
pointe apital. L'homme est naturellement reli-

gieux ; la religion est un besoin de sa na-
ture, tout aussi important et tout aussi né-
cessaire à satisfaire que les besoins physi-

c[ues : en preuve, c'est qu'il n'y a pas un
peuple qui n'ait une religion quelconque. La
religion est à la vie intellectuelle et morale,

ce que la nourriture est à la vie du cor|>s.

Mais, de même que le corps n'a pas en lui-

même sa nourriture, qu'il est obligé de la

puiser au dehors, de même aussi l'intelli-

gence, l'être moral, n'a pas en lui-même sa

religion, il doit nécessairement la recevoir

du dehors. Cependant, d'od la recevra-t-il?

Ce ne sera pas des créatures, puisqu'elles

ne l'ont pas. Ce sera donc du Créateur. La
religion, c'est l'expression des rajiports des
créatures au Créateur, et des créatures entre

elles; Dieu seul connaît ces vrais ra|iports,

qui sont endélinitive la loi de suprême i;ar-

monic et de conservation de son œuvre. Dieu
seul donc a pu les faire connaître à l'Iiommc ;

et cei'i est un fait historiipie et moral iiu'il

est impossible de niée sans nier toute liis-
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toire, fout fait moral. Un autre fait non
moins important, non moins bien prouvé,

c'est que le secours divin est nécessaire h

riiomme pour se maintenir dans la connais-

sance et la pratique de la relij;ion véritajjlc.

Ce secours divin est nécessaire, soit comme
révélation immédiate, soit comme autorité

vivante et permanente qui puisse empêcher
l'altération de la vérité révélée. Sans ce

secours divin, la relij^ion ne peut demeurer
pure et intacte, et, par conséquent, les vrais

lajiports naturels de Thorame avec son Créa-
teur, et des créatures entre elles, ne peuvent
être connus, ni accomplis. Mais, comme le

besoin reli;i;ieux de l'homme est aussi pres-
sant que tout autre besoin, il ne peut y
échapper entièrement. Et, comme son intel-

ligence est libre ici comme dans tout le reste,

qu'elle peut même commander au besoin,
elle p ut se soustraire à la véritable satisfac-

tion de sa nature morale, ])ûur se créer h

elle-n;Ame une autre religion, à la nécessité
lie laquelle elle ne peut échapper. Dans ce
cas l'intelligence n'ayant plus de soutien
et d'aripui pour s'élever à Dieu tombe sous
l'empire des sens, et sa religion devenant
dès lors purement matérielle, il n'y a plus
de progrès

i
ossible, et tout l'être humain

tombe sous l'empire de la matière. Cette
série de faits n'est que l'histoire de toutes
les sociétés humaines échappées d'une ma-
nière quelcomjue au secours divin. La seule
nation juive et les nations chrétiennes, étant
toujours demeurées sous l'intluence de ce
secours, sont aussi les seules qui aient suivi
le déveIop|iement normal. Les autres peu-
jiles, dans la voie du développement anor-
mal, ont fait ])lus ou moins de progrès, sui-
vant qu'ils ont jilus ou moins conservé ou
reçu de notions sur la vérité révélée.

Cela posé, quelle est l'histoire religieuse
et sociale des [leupies noirs? C'est un fait de
la tradition universelle, que l'Afrique a été

peuplée par les descendants de Cham, fils de
Noé; ils s'éîablirent d'aiiord dans l'Egypte,
jieu de temjjs après le déluge; ils en furent
c!)assés un peu plus tard par une autie bran-
che de la famille humaine, et furent refoulés
vers l'Ethiopie, où ils étaient déjà établis. La
race de Cham fut dès l'origine en hostilité

avec les deux autres races de Sem et de Ja-
phot. Plusieurs causes amenèrent cet état de
choses; l'autorité paternelle, toute puissante
et sacrée alors, avait maudit la race de Cham
pour le crime de son père, et l'avait i>ro|)!ié-

ti([ucment soumise à la servitude de ses frè-

res; de là une inimitié déclarée et un droit
(iresque acquis aux autres races sur celles-

ci; c'était un cli;1timent moral d'une faute
morale, et qui ne devait disparaître ([ue par
la ré lemption universelle , qui est aussi un
des grands faits de l'histoire morale du monde.

(8.55) La rouli^ur et les déformations plivsi(|urs

dos nègres ont élé attribuées à la nialéLJiction por-
té" contre Cliani, linr père, dont 'e teint s'alléra et

devint noir. {Œiivcs de Campei^ l. 11, p. Hi\.) De
quelque façon qn'on l'envisage, celte opinion est

Irèi-soutenable ; car, si l'origine de la couleur noire

date de la uialédiclio;i, les "cii constances cliniateà ^

La race de Cham, soumise à l'anathème ,

se sépara des ses frères, s'éloi na la pre-
mière du berceau couunun ; la première elle

prit les armes pour chasser les autres races
des pays qu'elles habitaient ; Nemrod était

lils de Chus, qui lui même éiait fils de
Cham ; et Nemrod fut le premier qui coin-
meri(;a h faire la guerre poui' se donner un
trône et un empire. Ces dispositions durent
réveiller les autres races, les porter à la

défense ; et elles finirent par refouler dans
l'Afrique la race de Ciiam. De là une sépara-

tion (iresque conqilèfe des flescendants de
Cham, et une scission enireeux et les autres

peuples (853). Si dans l'Ethiopie, ces peuples
refoulés atteignirent un assez haut degré de
civilisation, dans le principe et par suite de la

vigilance continuelle rùils durentêlre contre

les peuples qui les chassèrent de l'Egyfile, ils

ne tardèrent pas à la perdre, comme le prou-
vent leur histoire et surtout leur état posté-

rieur. Pour les autres, à mesure qu'ils recu-

lèrent vers les contrées équatoriales ou qu'ils

les dépassèrent , ils durent subir l'influence

(le toutes les causes débilitantes du climat.

Séparés par d'immenses déserts des autres
peuples, ils n'eurent plus à craindre leurs

hostilités , mais aussi ils n'en reçurent plus
rien. Soustraits par là, encore plus qu'aucun
peuple du monde , à remjiire de la religion

véritable, qui n'avait pas encore accompli
toute sa révélation, et qui, d'ailleurs, n'avait

sur eux aucune autorité vigilante pour les

maintenir et les diriger dans ce qu'ils en
avaient reçu , ils furent abandonnés à eux-

mêmes. Les besoins physiques , qui se font

toujours sentir les jiremiers, absorljèrent

toutes leurs facultés ; et dans un sol si riche,

dont ils fiu-ent les seuls et uniques maîtres ,

rajiathie, naturelle à l'homme , n'étant plus

contre-balancée par aucun poids, finit par
les ensevelir dans la matière. Ils altérèrent

ce qu'ils possédaietit de vérité ; et le besoin
religieux chercha , comme tous les autres

besoins, sa satisfaction dans la matière. De
là sortit le fétichisme, avec toutes ses supers-

titions grossières et dégradantes. Plus d'au-

torité générale et divine , plus de secours

divin ; chaque individu demeura isolé ; cha-
cun se fit son dieu à sa guise ; ce fut le pro-

testantisme de la matière. Par conséquent

,

l'intelligence de ces peuples, ne recevant

plus du Créateur, laissa engourdir son acti-

vité, et sa liberté devint captive de la matière,

qui la domina.
Lors(pie, )ilus tard, le commerce et la cupi-

dité pénétrèrent, soit au moyen des carava-
nes, soit par la navigation, jusque dans ces

contrées, ce fut pour déciiuer une popula-
tion dé;.;énérée et sans défense. Si une cer-
taine puissance gouvernementale exista parmi
eux, on la séduisit par l'appit des jouissan-

qucs n'auront fait que la perpétuer, et si les rac< s

noires ont élé confinées dans leurs pays par suite

de la malcdielion et de la répulsion des autres peu-

ples , la couleur noiie , résultat du elinial , des

nin"irs, etc., n'en sera pas moins due au fait pri-

iiiilif, etr.
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ces malérieilcs, qui seules pouv;iii'iit avair
actes sur une semblable jjuissaiico ; et k)iii

lie devenir protectrice, elle devint oj>|ircs-

sive; si'S sujets naturels, ou soumis jiar la

force, ne furent plus qu'une mareliandisc,
\\n moyen de richesse et de jouissances pliy-

^ilues. De là nécessairement la dissolution
c )U)plète de ces sociétés iiupartaiies, dont
Ions les membres cherchèrent leur sécurité
dans la fuite; les plus forts s'armèrent con-
tre les plus faillies , une j.;uerr(' cruelle, in-
testine et coniinuelie, d autain plus farouche
qu'elle avait pour raobde, d'une part la

cupidité seule, sans aucune api>arence de
justice et de droit, et de l'autre la défense
légitime de son existence et de sa vie. De
là encore nulle aifection pour les chefs, nul
altacliement, mais, au contraire, la trahison
et la mort, toutes les fois qu'elles étaient
jiossibles Tout donc contribuait à empêcher
aucune organisation sociale; et si l'on con-
si 1ère qui cet état de choses dure depuis
les li-yptiens et les Phéniciens jusqu'aux
Jitats-Unis d".\mériipie, on comprendra faci-
lement (pi'i! ne peut y avoir d'a\itres causes
de l'aiialhie intellectuelle de ces peui)les.

Pour pouvoir jujçer si réellement leur in-
telligence est inférieure à celle des blancs,
il aurait fallu la placer dans les mêmes cir-

constances et pendant un temps égal; or,

c'est ce qui n'a jamais eu lieu : tout, au con-
traire, a contribué à endormir leur activiié.

Maintenant que notre thèse est posée, étu-
dions la valeur des objections, et nous vei'-

roiis qn'(!lles viendront conlirau'r tout ce
que nous avons dit, loin de le détruire ou
uièiuederinlirmer.

Première objection.— :< On ]irétend que les

crânes des Africains sont moins étendus que
ceux de tous les autres peuples, et même des
Américains. Mais, dit-on, indépendaniraent
de ce fait constaté, dont l'empreinte est même
manifeste sur le front abaissé du nègre, con-
sultons l'iiistoiri' de son espèce sur tout le

globe. Quelles sont les idées religieuses aux-
quelles il a pu s'élever de lui-même sur la

nature des choses ? Elles sont l'un des plus
sûrs moyens d'évaluer la capacité intellec-
tuelle. Nous le voyons partout prosterné de-
vant de grossiers fétiches, adorant tantôt un
serpent, une pierre, un coquillage , une
plume, etc., sans s'élever même aux idées
théologi((ues des anciens Egyptiens ou d'au-
tres peuples adorateurs des animaux, connue
emblèmes de la Divinité (83V). »

Il n'est nullement prouvé qu'aucun peu-
ple puisse s'élever par lui-me'me aux idées
religieuses sur la naau-e des (l-.oses. Tous
les peu|)lcs qui ont eu une religion formulée
en ont puisé les principes dans la révélation,
qu'ils ont plus ou moins falsifiée; tous les
peuples de l'antiquité, en Asie, en Europe et
dans l'Egypte, ont eu les uns avec les autres
des conuuunications continuelles, et sontre-
toml)és presque partout dans les ii.èmes idées
tomme dans les mêmes erreurs. L'Améri(iue

et l'Afrique ont été seules isolées, et dans
l'un comme dans l'autre pays, les idées reli-
gieuses sont demeurées dans le même état
d'inertie. Puisque de fait nul })euple ne s'est

élevédelui-mêmeà des idées reli,i;ieuses, mais
que, au contraire, tous les peuples abandon-
nées à eux-mêmes ont falsilié et laussé les véri-
tables idées religieuses, elles ne peuvent pas
être, sous ce rapport, l'undesplussùrs moyens
d'évaluer la capacité intellectuelle. .Vlais,

romine elles sont la cause et non le résultat
de l'a livilé intellectuelle, Ic.u- perte ou leur
aiisence doit nécessairement dèluliterla puis-
sance de l'intelligence.

IJeusième objection. — « Dans les institu-
tions politiques, les nègres n'ont rien ima-
giné, en Afrique, au delà du gouvernement
de la famille et de l'autorité absolue; ce qui
n'annonce aucune combinsison. »

D'abord on peut en diie tout autant des
peuples isolés ou sauvages. Mais ensuite les

institutions politiques sont le résultat des
institutions religieuses, des progrès de la

civilisation, des besoinsj)hysiques et moraux
qui a|)pellent une protectiou par des lois;

tontes ces causes et elles qui en ilépen-
dent , enfantent les instuat'ons politiques.

Ov, chez les nègres, nous avons vu qu'il n'y
avait pas d'institutions religieuses possi-
bles, parlant point de progrès tlans la civili-

sation. Tous les besoins physiques i tant plei-

nement saiisfaits j-ar la iichesse du ]iays

qu'ils habitent, lequel fournit abondamment
à tous .sans aucun travail, il n'y avait pas be-
soin de 1 rotéger ])ar des lois ce cjne l'on

n'éiail pas exposé à perdre. En outre, conti-

nuellement en butte aux hostilitésdes étran-

geis et à la cupidité les uns des autres, par
suite de l'appât et de la séduction des jouis-

sances matérielles, la retraite, l'isolement et

.

la fuite dans un pays vaste et riche, devaient
être la première consé.iuence d'un j^areil

état de choses et le plus grand obstacle à

toute institution politique. Legouvcrneuicnt
de la famille est inhérent à la nature même
pliysique de l'homme, pour lequel il ne peut
jamais disparaître. L'autorité absolue n'a pu
être chez eux qu'une suite de leur état et la

conséquence de la force matérielle. Tout donc
I liez les nègres s'est continuellement opposé
à l'établissement des institutions politiques,

qui ne peuvent donc encore servir de raesuie
à leur capacité intellectuelle.

Troisième objection. — « Les nègres sont

de grands enfants; parmi eux, il n'y a point

de lois, point de gouvernement fixe. Chacun
vit à peu près à sa manière; celui qui parait

le plus intelligent ou qui est le jilus riche

devient juge des différends, et souvent il se

fait roi, mais sa royauté n'est rien; car, bien

qu'il pui se (pielquefois opprimer ses sujets,

les faire esclaves, les vendre, les tuer, ils

n'ont pour lui aucun attachement, ils ae lui

obéissent que par force, ils ne forment aucun
Etat, ils ne se tloivent rien entre eux. »

Il n'y a iioint de lois ni de gouvernement
lixe parmi les nègres, nous en avons duiiné

P<.'>l! l:it('!riiii(i:rr (r.'ih'.ciiic n lu illc. ail. yi-'i w pni' \ir:.'., c'it. de DiHi". \ illo.
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Mes raisons. One le [ilus riche et le plus in-
telligent se fasse roi, cela est dans Tordre
des choses humaines, et il n'y a rien d'élon-
nant. Mais (lue sa royauté ne soit rien, et

que ses sujets n'aient pour lui aurun atta-

chement, cela doit 6tre encore chez dos peu-
ples qui n'ont rien à proléiçer ni à défenlrc,
qui ne tiennent pas au soi, puisqu'ils ne le

possèdent pas; (jui n'ayant par conséquent
aucun motif, ne peuvent pas s'attacher à un
homme ((ui les opprime, les vend et les tue.

Lespeu|)lescivilis6ssupporteraient-ilsune
pareille tyrannie? Non sans doute; ils se ré-

volteraient. Les nè^.5res prennent la fuite ou
tuent leur roi : ils prouvent donc par là

qu'ils ont, connue les peu|iles civilisés, l'a-

mour de l'indépendance et de la liberté, et

l'on peut mèuie dirciiue ces sentiments sont
chez eux portés à un plus haut degré; ce
qui ne prouve pas une infériorité d'intelli-

gence, mais bien la même nature intellec-

tuelle, sauf qu'elle est placée dans des cir-

constances différentes. Quant à ce qu'ils

n'obéissent que par force, on peut en dire
autant de tous les peuples, quand ils n'ont
pas des motifs plus puissants et quand leurs
intérêts les portent h ne pas oliéir, comme
c'est le cas des nègres, qui, n'ayant que
peu de besoin les uns des autres, ne peuvent
se rien devoir entre eux.

Qualrièine objection. — << Par rapport à

l'industrie sociale, ils n'y ont jamais fait

d'eux seuls les moindres progrès : ils n'ont
pas bâti de villes, de grands édifices comme
l'ont exécuté les Egyptiens, mémo pour se

soustraire aux ardeurs du soleil ; ils ne s'en
garantissent nullement par des tissus légers,

comme fi nt les in'.licns; ils se contentent
de cabanes et de l'ombrage des palmiers. Ils

n'ont donc point d'arts, point d'inventions
qui charment les ennuis de leurs loisirs sur
un sol si riche. »

lit tout cela précisément, parce que leur
sol est riche. Les arts et les inventions sont
une suite des besoins et du luxe de la civi-

lisation, les nègres n'ont ni besoins ni luxe
de civilisation. Les Egy|itiens, les Indiens,
deux des peuples les plus civilisés de l'anti-

quité, ne peuvent servir de mesures de
comparaison aux noirs, parce que leur si-

tuation, leur état , etc., diffèrent du tout au
tout.Aquoiserviraientles tissus aux nègres,
qui trouvent l'ombrage des palmiers tout prêt
pour les garantir, et qui n'ont besoin que de
leurscabanes? Aquoi bon ]ioureux les villes

elles grands édificesdes Egyptiens, [)uisqu'ils

n'ont ni institutions politiques, ni institu lions
religieuses, ni gouvernement, et (ju'ils no
peuvent en avoir, qu'il est môme dans leur
intérêt, au moins apparent et clair jonr
eux, de n'en fias avoir?On nebAlit do villes

et de grands édifices que par suite d'une ci-

vilisation très-avancée. Que les nègres n'aient
jamais fait d'eux seuls les moindres progrès
dans l'industrie sociale, cela n'est pas éton-
nant, puisque aucun peuple du monde n'a

jamais fait de lui seul , pas même les Chi-
nois, quoiqu'on en dise, de ))rogrôs dans
l'ia luslrie sociale ; à peine si la France, l'Au-

gletcrre et toutes les nations d'Kur()]ie réu-
nies et mettant en commun tous leurs ef-

forts , ont pu arriver à conduire aucune
I)arlic de l'industrie sociale à un ])oinl de
perfection où il n'y ait |)lus rien h désirer.

Toutes ces nations se sont poussées mutuel-
lement dans la voie du progiès, et l'on vou-
drait que les nègres y fussent enîrés et y
eussent marché d'eux seuls ; si cela avait eu
lieu, leur intolligoncc eOt été assurément
liien au-dessus de celle des blancs.

("tnquihne olijcrdoii. — « Leurs langages
très-liornés manquent de termes pour les

aiisiraciions. Ils no |.cuvent lien concevoir

([ue des objets nialéiieis et visibles; aussi

ne pensent-ils guère loin dans l'avenir,

comme ils oublient bientôt le passé; sans

histoire, ils n'avaient pas même une écri-

ture de signes ou d'hiéroglyphes. »

Il n'est pas bien prouvé que les hiérogly-

phes ne soieni pas venus d'Ktlno]iie en Egypte;

bien des raisons, au contraire, porteraient à

le croire. Que leurs langages maïKjuent de
termes pour les abstractions , cela n'est pas

étonnant; le plus grand nombre des patois

de nos provinces sont des langages de nè-
gres sous ce rapport. Les idées et les ter-

mes abstraits srmt le résultat d'une civi-

lisation et d'institutions politiques et reli-

gieuses très-avancées ; l'éducation seule et

l'exercice tle la pensée donnent lieu aux
idées abstraites, et fournissent les termes
pour les exprimer; les gens de la campagne,
on Eurofio, ont peu d'idées et de termes abs-

traits, et quand ils omploiontcos termes, ils

ne les comprennent pas; on ne parvient ja-

mais guère à les instruire, même t'e leurs

devoirs religieux, que par dos ligures et des
comparaisons matérielles; nous parlons d'a-

yirès notre expérience et celle de bien a'au-

tres; et, si les iicrsoi.nes (|ui font cette ob-

jection pour prouver l'infériorité intellec-

tuelle dos nègres, avaient été chargées seu-

lement d'apprendre le catéchisme aux pau-
vres enfants de nos campagnes et mémo à

leurs parents, nul doute qu'elles ou eussent

fait une espèce différente des habitants des

villes, et surtout de ceux qui ont passé leur

vie à étudier; et sans doute que nos campa-
gnards leur eussent jiaru des nègres, moins
la couleur, et quelquefois le fils, après avoir

étudié, a pu être amené à conclure (jue son

père est une intelligence nègre, et qu'il est,

jiar ( onséi[uonl, d'une autre espèce ((ue lui-

même; c'est une sévère conclusion de la

logicfue.

Si.iième objection.— « Des faits particuliers

d'intelligence remarquable chezdes nègres,

comme tous ceux cités ])ar les auteurs, ne
prouveront (pio des exceptions, tant que des
nations nègres ne se civiliseront pas d'elles

seules, connue l'a fait d'elle-même la race

blanche. Le temps et l'espace ne manquent
]toint à l'Africain ; cependant il est resté

brut et sauvage, lorsque les autres peuples
de la terre se sont plus ou moins élancés

dans la noble carrière do la perfection so-

ciale. Aucune cause politique ou inorale ne
relient le sort du nèu"P en .\fri pie, comiuo
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celles qui cncliyiuent l'esprit du Cliiiiois. Le
climat (le1'Arri(}ne a permis un assez ^rand
dév •'op|)emcntintellectuelaux anciens Egyp-
tier>«;il faut donc conclure que la médio-
crité perpétuelle de l'espril, chez les nègres,
résulte de leur conforiii.ilion seule; car,
dans les îles de la mer du Sud, où ils se

trouvent avec la race malaie, égaleaient sau-
vaj,e, ils lui restent encore inférieurs sans
en être asservis. »

La race blanche ne s'est point civilisée

d'elle-même ; le prétendre serait soutenir
qu'elle a inventé Dieu et sa religion, absur-
dité démentie par toute la suite de l'histoire

du genre humain. La religion est un fait di-

vin, historiquement, philosophiquement et

moralement prouvé; elle est la cause de la

civilisation, et nul peui)le, sans une religion
révélée, n'est jamais arrivé h une civilisa-

tion complète; c'est encore un fait histori-

que. Il faut donc en conclure que la race
blanche ne s'est point civilisée d'e/Ze-Hx'/ne;

et vouloirque les nations nègres se civilisent

d'elles seules, c'est un paradoxe; les Romains
ont reçu des Grecs, les nations modernes
ont re(;u des Grecs et des Romains, et sur-
tout du christianisme; pourquoi les nègres
ne seraient-ils jias souuns à la môme loi?

Des faits particuliers d'intelligence remar-
quable chez des nègres placés dans des cir-

constances favorables, loin rie prouver des
exceptions, prouvent, au contraire, que les

nègres sontsoumis à la môme loi de manifesta-

tion intellectuelle que les l)lancs , et que si

des nations nègres étaient placées dasis ces

mômes circonstances favorables, elles ne
tarderaient pas à s'élancer dans la noble car-

rière de la perfection sociale. Dire que le

temps et l'espace n'ont pas manqué îi l'Afri-

cain, ce sont deux erreurs graves; le temps, en
effet, lui a toujours manqué, puisque depuis
les Egyptiens et les Phéniciens jusqu'à no-
tre siècle, les laces noires n'ont cessé d'être

pourchassées et refoulées par tous les jieu-

ples qui ont pu semer parmi elles la discorde
et la cupidité, pour an-iver plus facilement
à les décimer et h les trahir les unes par les

autres. Pendant tout ce temps, l'éducation

religieuse et morale, sans laquelle il n'y a

point de civilisation, a été nulle pour "ces

|ieuples. Le leuqis leur a donc manqué. L'es-

j)ace, il est vrai, ne ne leur a pas manqué,
et c'est justement pour cela qu'ils n'ont pu
niôuie arriver aux premiers degrés de la ci-

vilisation. L'csjiace dissémine les familles,

sépare les |)eupla(les et les euqièche de se

conHuuni(pKT. Un pays resserré se peuple
plus rapidement, et force ses habitants à se

livrer h l'industrie et au commei'ce, les deux
gr.uiil miiyen-^, el à la fois les deux suites

de la civilisalidii. L'Jvgypte , resserrée tians

la vallée du Nil, chercha dans le commerce,
la culture et l'industrie, les moyens de
nourrir sa popnlalion nombreuse. La (îrèce,

renf('rB?ée dans le Péloponèse el l'Atliiiue ,

fut [)rouqitemeiil peuplée el chercha dans le

commerce et 1 iiubislrie, et par suite dans
les aris, les ('•h'menls de sa vi(^ el de sa ci-

vili'yli'iii , qui fui pnrli'-e à un très-haul de-

gré de perfection; tandis que les Grecs du
Nord et de la Macédoine, qui étaient de la

même souche et des mêmes familles primi-
tives, demeurèrent assez loin derrière la

Grèce pioprement dite, parce qu'ils avaient
de l'espace. Les Romains, resserrés dansl'tta-

lii", devinrent par suite et en partie pour les

mêmes causes, les maîtres du monde. La
France, resserrée entre l'Océan, la Méditer-
ranée, les montagnes de l'Est et la Manche ,

s'est peuplée rapidement, et elle n'a pas
tardé à marcher à la tête des nations euro-
l)éennes qui avaient bien plus d'espace
qu'elle. Dans cette France même, ce sont les

provinces, oiî il y a le plus d'espace, qui sont
les moins peu])lées et les moins civilisées

,

tandis que les grandes villes, dont la popula-
tion est resserrée, sont aussi les plus civili-

sées. L'espace est donc lui obstacle à la ci-

vilisation, et l'espace n'a })as manqué aux nè-

gres, puisqu'au milieu des vastes déserts de
l'Afriipie, leurs i)eu|)lades sont disséminées
sur les oasis séparées par d'immenses mers
de sables brûlants ; ils ont donc rencontré
là un grand obstacle à la civilisation.

« Aucune cause politique ou morale ne
relient l'essor du nègre en Afrique. >- Nous
avons largement prouvé tout le contraire.

Toutes les causes politiques (ît morales se

réunissent pour retenii' l'essor du nègre en
Afiique; point de religion civilisatrice, ]iùint

d'Etat constitué, l'isolement et l'hostilité en-
tre les peuples; la domination de la force

parleurs rois, qui les oppriment, les ven-

dent ou les luenl; point decommerce, point

d'industrie , la terre fournit à 'ous leurs

besoins, et favorise l'aj)aiiuO ki pîllS n.i.m-

plète.

« Il faut donc conclure que la médiocrité
perpétuelle de l'espril, chez les nègres, re-

suite de leur confoiinalion seule. » Cetic

conclusion est tout aussi fausse ipie les pié-

misses, et doit ôlre remplacée par celle-ci :

Il faut donc conclure que In médiocrité per-
pétuelle de l'esprit , chez les nègres , résulte

(le leur histoire, de leur état politi(|ue vis-à-

vis des autres |)eiqiles, de leur situation sur
la lerro , de leur climat, de leur ignorance
lie la vraie religion , el , par suite de tout

cela, de l'abseme des contlitions favorables

au dévelo;i;)cmcnt île l'activité intellec-

tuelle.

Que les nègres soient inférieurs à la race

ir.alaic dans les ilos de la nu'r du Sud , c'est

une assertion sans fondement, et qui , par
conséquent, ne prouve rien ; mais fût-elle

fondée, il faudrait encore rechercher si les

causes intluenies sont les mômes i)our ces

deux peuples, s'ils sont depuis aussi long-
tenq)s dans l'élat sauvage ; s'ils n'ont pas
conservé, les uns plus que les autres, des no-
tions leligieuses et conservatrices, etc., etc. ;

et c'est ce qu'on n'a pas fait. Une assertion

foulée sur un examen superficiel , dans une
(pieslion aussi grave et aussi compliquée,
est nulle.

De Ions les faits que nous avons exposés

jusqu'ici, sort une grande et remanjuable

conscifuence ,
qu'il es*, bon de lirei- avant
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rail or nhis loin dans l'oxamon des olijoctions.

I/iiitelligcnre liiimaino est la maî'resse ries

organes, nous l'avons prouvé ; elle les fa-

çonne et les déveloiiiJC par l'exercice , nous
l'avons encore prouvé; mais si elle ne peut

s'exercer, elle tinit par être dominée par ii-

corps, qui se porte alors (oui entier vers les

appélits sensuels; (-'est une consé;pience de
la double nature humaine; s'il n'y a pas

contre-poids cniro la nature spiriinelle et

la nature |>li,vsii|ue, ceile-ci finit i)ar domi-
ner. Or, nous venons de voir ipic sous l(^

rapport intellectuel les |ieuples nè,^res ont

élé continuellement placés dans les circons-

tances les plus défavorables et les plus débi-

lilantes pour leur intelli,^cnce. Les instincts

|iliysif|ues ont donc flîi prédfmiiner; c'est

iine loi de la nature. Nous avons là déjà la

solution des objections suivantes :

Septième objection. — « De savan s ana'o-
mistes allemands ont J'ait voir que le cor-
veau ilu nôj,re était comp'jrativement plus
élroit que celui du blanc, et ([ue les nerfs

(|ui en sortaient étaient plus gros dans le

premier que dans le second. Plusieurs au-
li'os observateurs ont remarqué , en outre,
que la fiice du nègre se développait d'autant
plus; que son crJlne se rapetissait; ce qui
donne une différence d'un neuvièiue déplus
enîrc la capacité de la tête d'un blanc et

celle d'un nègre....»

De tous les organes , le cerveau est celui

qui est le plus soumis à l'inlluence de
l'intelligence; c'est lui (pii la sert immédia-
tement ; il ne s'exerce et ne travaille que par
elle ; or moins un orgaiie travaille,-mi>ins il

se développe; c'est un fait général , admis
d'ailleurs par les auteurs que nous combat-
tons. L'intelligence du nègre étant donc
inactive depuis des siècles , son cerveau
n'ayant plus aucun travail, aucun exercice,

se nourrit moins, et i)ar suite doit être néces-
sairement moins développé. Jlais donner
comme un fait général quel([uesobsei'vations
])articulières démenties par d'autres observa-
tions, ce n'est rien jirouver. Eu effet, beau-
cou|) d'autres observateurs n'ont trouvé au-
cune différence entre le développement du
crAne des nègres du Sénégal, par exemple, et

le développement de celui d(îs [)lan('S. Nous
avons nous-mème observé un assez grand
nombre de crânes de nègres qui étaient beau-
coup plus développés, surtout dans la partie

frontale elle vertex, que les crAnes de beau-
coup de Français que nous leur a vous compa-
rés. S'il fallait mesurer la puissance de l'intel-

ligence par ledéveloppementdu crAne.Jjeau-
couj) d'intelligences remarquables en France
seraient des nègres , tandis (jue beaucoup
d'iiorinnes sans instruction et sans portée
intellectuelle devraient être des intelligen-
ces supérieures. Ce n'est [)as précisément le

développement du crAne et du cerveau qui
constitue la puissance d'action jjIus ou
moins grande d'une iniclligence ; mais elle

lésulie bien plus du développement pro-
portionnel et harmonique de toutes les

parties de ce siège de l'intelligence. La
capacité plus ou moins granJe du erûne ne

]irouvorait donc rien; il faudrait en ctudier
toutes les proportions et l'Iiarmonie ; et si

l'fm arrivait à trouver sous cc^ rajiport de
l'infériorité dans le nègre, cola no |)iouve-
rait encore rien pour son inlelligeiicc en
elle-même, puisque c'est elle (pii dévcdoiipe
surloul le cerveau et qu'elle n'a pu s'exercer
depuis longtemps. L'instrument intellectuel

du nègre ne s'étant donc jamais exercé

,

tandis (jue, au contraire, la vieorganique et

])liysi(iue a élé conlinuellenient on activité,

et celte activité même ('lant favor'isée par le

sol et sa richesse
, par le climat , par les

mœurs
, par l'état social et religieux, qui

leur manquent, il n'y a rien d'étonnant que
les nerfs soient plus développés |)ro|iortion-

nelliMuent cjue le cerveau , puis(pie depu s

longtenq)S ils sont dans un exercice conti-
nuel.

Huitirme objection. — '< Ces remarques sur
les i)ioj)oitions entre le cAne et la face du
nègre, entre la grosseur comparative île son
cerveau et de sfvs nerfs , nous offrent des
considérations très-importantes. En effet ,

plus un organe se développe, plus il obtient
d'activité et de puissance; de môme, à me-
sure qu'il perd de son étendue, cette puis-
sance est diminuée. On voit donc que si le

cerveau se rajjetisse , et si les nerfs qui en
sortent grossissent , le nègre sera moins
porté à faire usage de sa pensée qu'à se li-

vrer à ses appétits physiques, tandis qu'il en
sera tout autrement dans le blanc. Le nègre
a les organes de l'odorat et du goût ])Ius dé-
vel(i|)pés que le blanc; ces sens auront don(^
une plus grande influence sur son moral
qu'ils n'en ont sur le nôtre; le nègre sera
donc jilus adonné aux plaisirs pliysiques:
nous, à ceux de res])rit.»

Toutes ces consiiiérations très-importan-
tes ne prouvent rien contre notre thèse.
« Plus un organe se développe, plus il ob-
tient d'activité et de puissance; » cela est
vrai. « De môme, à mesure qu'il perd do son
étendue, cette [)uissance est diminuée ; « cela
est encore vrai. « Donc, si le cerveau se ra-
petisse, et si les nerfs (pii en sortent gros-
sissent , le nègre sera moins porté à faire
usage de sa pensée, fju'à se livrer à ses ap-
pétits i)liysii|ues. » Tout cola est vrai. Mais
pourquoi le cerveau niminue-t-il dans le

nègre ? Nous l'avons vu , c'est jiar défaut
d'exercice , et ce défaut d'exercice vieiU de
toutes les circonstances contraires dans les-

quelles son intelligence cstidacée; cela ne
prouve donc pas infériorité d'intelligence

,

mais bien défaut d'activité. Le cerveau rape-
tissé , les nerfs grossissent jinr contre et
nécessairement, et ce n'est qu'un nouvel
obstacle, né de tous les autres, à l'exercice
de l'activité libre de l'intelligence; mais cela
n'enlève rien à sa nature. Loin donc de
prouver contre nous, ces faits sont, au con-
traire, jmur nous. L'auteur nous fournil lui-

môme une admirable réponse, lors([u'il dit:
« Nous voyons à peu près la mÔme chose
ailleurs. Ces personnes si adonnées aux
plaisirs de la table, ces énormes mangeurs,
ces gourmands crapuleux (jui semblent no
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vivre que jiar la bouche, sont comme hébé-

tés; ils ne connaissent que la bonne chère,
et»(ligérant toujours, ils deviennent presque
incapables de réfléchir. Caton l'ancien di-

sait : A quoi peut être bon un homme qui est

tout ventre (Icjiuis la bouche jusqu'aux par-
ties iKilurclles? 11 est certain ([ue les orga-

nes de la pensée s'atlaiblissent d'autant

plus que les organes de la nutrition se lorli-

iient davantage ; aussi les houimes d'esprit

ont tous un estomac faible. » Or supposons
un peuple d'hommes sensuels, queseraleur
intelligence? Ils deviendront presque inca-

pables de réfléchir. C'est précisément ce que
sont les nègres; la nutrition est leur princi-

pale occupation, et nous avons suffisamment
prouvé qu'il ne pourrait en être autrement,
tant qu'ils demeureraient dans les circons-
tances où ils sont placés.

La pusillanimité, la faiblesse de l'âme,
tous les défauts qui en sont la suite , les

noirceurs , les trahisons ténéijreuses, etc.,

ne sont iju'une conséquence rigoureuse de
ce que nous avons exposé jusqu'ici , et ne
prouvent par conséquent rien. Qu'on en-
lève le principe, et les conséquences dispa-
raîtront.

Neuvième objection. — « Pour ces hommes,
il n'y pas d'autre frein que la nécessité, et

d'autre loi que la force ; ainsi i'ordonnent
leur constitution et la nature de leur cli-

mat. »

Nous admettons ces faits; mais il est as-

sez singulier qu'on se contredise de la sorte;

car, dans toutes les objections précédentes,
on a pris à tâche de prouver que le nègre
n'était pas ce ((u'il est par le climat , mais
bien par sa nature première; et voilà qu'ici

il est ce qu'il est, paice qu'ainsi l'ordonnent
sa contitution et ta nature du climat: et ail-

leurs, on a prouvé avec juste raison que la

constitution était le résultat du climat. On
ne pouvait pas mieux prouver notre thèse
qu'en la conibatlant par de pareilles armes;
et pourtant on ose bien dire ensuite :

Dijiièmc objection. — « Les auteurs qui
veulent expjuiuer cette infériorité par une
prétendue dégénération que l'espèce hu-
maine aurait subie en Afrique d'un excès
de chaleur, et par des iiourrilures grossiè-
res, peuvent contempler des nègres très-

robustes, très-bien constitués, soit en Al'ri-

qne, soit dans les œlonies ou p.rrloul ail-

leurs, sans que la dimension (!e leur cer-

veau et leurs facultés y gagnent uavai.tage. »

« Les auteurs qui veulent expliquer cette

infériorité par une [irétendue dégénération
que l'espèce humaine aurait subie en Afrique
u'un excès de chaleur et par des nourritures
grossières, » ont raison, puisqu ainsi l'or-

donnent la nature du climat et leur constitu-
tion, qui est le résultat du climat.

Si l'un peut contempler des nègres très

robustes, très-bien constitués, soit en Afri-
(juc, soit dans los colonies ou partout ail-

leurs, ils ne .-ont donc pas tous d'une orga-
nisation inférieure aux blancs, comme on

le prétend; il y a donc chez eux, comme
chez les blancs, des nuances de force et do
faiblesse. Mais que malgré cette constitu-
tion très-robuste la dimension de leur cer-
veau et leurs facultés n'y gagnent pas davan-
tage, cela est encore nécessaire, puisque la

force organique, d'après notre auteur lui-
même, diminue le cerveau et les facultés
intellectuelles. En outre, en Afrique, les nè-
gres demeurent toujours dans les mêmes
circonstances, et le développement physique
ne peut amener la manifestation de l'intel-

ligence, puisqu'il y est un obstacle et que
tout concourt à endormir l'activité intellec-
tuelle qui ne peut agir que sous l'influence
des causes qui ne se trouvent pas dans la

condition du nègre en Afri(jue. Dans les co-
lonies on a toujours fait ce que l'on a pu
pour éteindre et opiirimer l'intelligence du
nègre; et, malgré ct^la, il y a eu des âmes
assez fortes pour triompher de l'oppression
et surpasser leurs barbares maîtres.
Onzième objection. — « Tout annonce donc

que les nègres forment non-seulement une
race, mais tans doute une espèce distincte
de tout temps, comme la nature en a créé
parmi les autres classes d'êtres vivants. On
a élevé avec soin des nègres, on leur a
donné la même éducation dans des écoles et
des collèges qu'aux blancs, et ils n'ont pas
pu cependant pénétrer dans les connaissan-
ces humaines au même degré que ceux-ci. »

Tout cela est faux, complètement faux.
D'abord rien n'annonce, nous l'avons prou-
vé, (pie les nègres forment une espèce dis-
tincte de tout temps; tout annonce le lon-
traire. « On a élevé avec soin des nègres, etc.,

etiisn'ontpaspupénétreraumèmedegrédans
les connaissances humaines que les blancs. »

C'est faux. Dabord tous les blancs ne pénè-
trent pas aussi avant dans les connaissances
huniaines les uns que les autres ; il doit en
être de même pour les noirs, cl l'expérience
prouve (ju'il y en a eu beaucoup parmi eux
qui ont dépassé les blancs eux-mêmes, mal-
gré leur origine dune société jteu avancée.
Les faits qu'il nous reste à citer, outre qu'ils

répondront à cette dernière objection , se-
ront une preuve directe et positive que l'in-

t<-'lligence des nègres est absolument la

niêine iiue celle des blancs, et que, par con-
scipaent, ils sont de la mênie espèce.

8" A peine les nègres sont-ils en contact
avec les blancs, qu on voit changer leurs

allures. « Pour peu qu'on examine le nègre
créole, on reconnaît chez lui le type Afri-

cain <iui s'eflace, et le type de l'homme
civilisé qui se forme, et que ses traits se

sont relevés, les lignes du visage sont plus
nettement dessinées, la physionomie a plus
d'expression, le regard plus de finesse (855).»

Plus on j:énètre dans l'intérieur de l'Afri-

(pn',i)lus la civilisation y est développée
Cela se conçoit : les nègres agricoles de l'in-

térieur, étant moins en contact avec les mar-
chands Européens, ont conservé toute leur
honnêteté, leur douceur; sont plus labo-

(S.vi) A. LAf.iiAnRit:nr, fît'/'" «'-«s sio r<ij]'i-aii(:.i!i..'mcn: .L-s cscluvcs; 1858, p. I" et 21.
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ru'iix , et n'ont point les vices des nègres dos
côtes qui ont ajipris des binnos à être rusés,

et à s'adonner à la débauche. Aujourd'hui

,

partout où des rapports d'amilié se sont

établis entre les Européens et les nt\j,res,

les usages curO[iéens ont été adojUés. \ers
la Côte-d'Or, on trouve de fort bons ou-
vriers, des maçons, des charpentiers, des
maréchaux habiles. — Sierra-Léone voit ses

é,oles fréquentées par une nombreuse jeu-
licsse noire. La colonie de Libéria ne laisse

non plus aucun doute sur la capacité intel-

lectuelle des nè.j;i'es.

Mais la républiiiue d'Haïti ne permet plus
de discuter la puissance d'intelligence et de
civilisation des noirs. « Les faits positifs

(]ue la statistique d'Haïti fournissait, en
1837, à la Revue Britannique, montre à ((uel

point l'atrranchissement d'une population
de noirs intlue sur son accroissement, son
l>ien-être, son industrie et ses mœurs, alors

môme qu'elle aurait conquis, comme à Saiiit-

Domin,;ue, la liberté parla violence et l'au-

rait longtemps disputée aux armes de l'é-

tranger et aux discordes intestines. D'ail-

leurs la situation actuelle de cette île est, au
plus haut degré, digne de lixer l'attention

publique. Une vaste contrée, occupée par
des hommes qui, ])assant tout à coup de la

condition d'esclaves à celle de citoyens, fon-
dent leur existence politique et leur liberté ;

((ui, sortant de l'élat de nature (dégradée),
atteignent en peu de temjis un assez haut
degré de civilisation, et se créent une cons-
titution et un gouvernement; une telle con-
trée présente un spectacle à la fois nouveau
dons l'histoire de l'espèce humaine, et jii-

quant par les disparates cju'il paraît réunir
et concilier....

« La calomnie contre les noirs s'est à peu
près épuisée... La moindre justice qu'on
puisse leur rendre, est de convenir (]ue

trompant l'altenle générale, et dissip;'nt les

craintes que nous avions conçues, ils se
sont montrés les voisins les plus ;;aisil)les ,

tandis qu'il ne tenait qu'à eux d'être les voi-
sins les plus inquiétants et les plus dangereux.

« En 1T89, le nombre des Espagnols de
Saint-Domingue était de 110,000 hahitanis
libres, et de 150,000 esclaves. En ITriO, la

population l'ram aise s'élevait à 100,000 nè-
gres et 30,000 blancs. En 1789, M. .Moreau
(le Saiiit-.Mér\- porta le nombre des esclaves
à 45-2,000; .M. 1-ryant Edwari à 480,000; et

M. Prieur, dans son rapport fait à l'Assem-
blée nationale, l'estime à 500,000 noirs et

40,000 blancs. Que si l'on ajoute maintenant
(•i; nombre, peut-être exagéré, à celui des
habitants de la portion espagnole, on vi rra
<|u'au commencement de la révolution 'a

populalidii n'alla t pas au delà de 000,000
âmes. Depuis cette époque, jusqu'en 1807.
que rarmée française lut (iélinilivement ex-
pulsée de l'île, le pays a été dévasté par une
suite non interrompue doguerressanglantes;
ce qui n'a pas arrêté l'accToissement prodi-
gieux de la pojiulation. D'après le recense-
meiil fait en 18:2'!, elle s'élevait à 935,335
in livi.ius.

« La force militaire de ce pays est prcpor-
tionnée à la masse de ses habitants; 45',o20
soldats composent l'armée active, et la s-arde
nationale est forte de 113,328; ce qui l'orme
un total de 158,848 hommes exercés au
maniement des armes. Ces estimations sont
olliiiclles ; elles ont été faites en vertu d'un
ordre du président Boyer, du janvier 1824.

« Une résolution prise par celte même
autorité, au mois de mai 1824, aura pour
ell'et d'accroître encore davantage la popu-
lation: elle porte qu'il sera reçu des Etats-

Unis d'Améri(|ue G,(;00 noirs libres et hom-
mes de couleur; qu'ils seront

I
artiellemeiU

indemnisés] ar l'Etat de leurs frais de voyage,
et qu'il leur sera concédé des terres et fourni
des instruments aratoires pour commencer
leurs travaux de défrichement, .\insi, dans
le cours de trente-cinq ans, et inal,;ré l'état

de guerre qui s'est iiroîongô dans l'île

d'Haïti, la population aura" augmenté de
605,000 à 935,000 âmes.

« Que l'on compare cet accroisscn.eni ex-
traordinaire à la marche de la [lopulation de
nos colonies des Antilles, et l'on verra que
l'état de liberté olfre à cet éganl des résul-
tats bien ditlércnts de ceux que fournit
l'état d'esclavage... Dans toutes nos colonies
(!es Antilles à l'exception de la lîarbade et

des îles Bahamanes, la population a subi un
déc/oissement continu

, qui, dans le cours
des trois années antérieures à 1820, a été de
(3,000 âmes par an.

« Du rapide accroissement qu'a é[)rouvé la

population d'Haïti, on est fondé à conclure
que ses jjroduits suffisent aux besoins (.e

ses habilanls. Quant aux productions jarli-
culièros qui faisaient la richesse de l'an-

cienne colonie, telles que le sucre, le colon,
le café, il résulte des rapports officiels si.r

l'état du commerce général de l'île, qu'il a
été exporté, dans l'année 1822, 052,541 li-

vres de sucre, 891,950 livres ce colon,
35,118,834 livres de café, et une quanlité
considérable de cacao, de bois de tein-
ture, etc., etc. En comprenant dans \n

somme des produits, le sucre, le café et le

coton qui ont été consommés dans l'inté-

riour, la valeur des matières exportées, en
1822, est de 9,000,000 de dollars, ou plus de
00,000,000 de francs; celle des matières im-
portées approche de 75,00t),000 de francs; et

le commerce d'importation et d'exporl;i-

tion a occupé un tonnage de 200,000, réparti
sur 1,835 bâtiments.

'< A ces faits concluants nous ajouterons,
pour l'éditication de ceux qui méprisent
tout commerce qui ne rapporte rien au fisc,

que les droits d'entrée et de sortie des pro-
duiis d'Haïti, ont excédé 10,9.^0,000 francs,
revenu (pie ne dédaignerait [las la dynastie
la plus ancienne et la plus légitime de l'Ei;-

rOj.e.

« A la siiiie de l'aiierçu lapide que nous
venons d'tdlrir sur la population, la for.e
militaire, lecommerce elles liiian: es d'Haïti,

en un mol, sur la statistique de cette réjui-

blique, passons à des observations plus
élen-iups sur la situation morale. Vn extrait
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d'une lellrc du gcnéral Iuj,inac, sotrétairo

(l'Etat du président Hoycr, présente sur celle

nialicre des éclaircissements précieux ; il dé-

iiionlre avec quel soin on s'occupe à Haïti

de l'objet le plus important qui puisse fixer

l'attention des gouvernements, de celui au-
quel se rattachent essentiellement toutes les

améliorations sociales; nous vouions parler

de l'instruction publique. Il lait connaître

en môme tcmiis, les pro^çrès de l'agriculture

et du commerce, et l'excellent esprit qui

protège cette îie contre toute invasion étran-

gère. ..

1) autres documents autlienliques nous
apj rennent qu'au Port-au-Prince il n'y a

jias moins de (juatorze écoles libres, oii des

élèves de l'un et de l'autre sexe, au nombre
de 813, apprennent à lire, à écrire, à calcu-

ler, et puisent même des connaissances d'un
ordre su|ié:-ieur; et qu'au Cap, il y a six

écoles [larticulières, sans compter les écoles

puljliqucs, où l'on reçoit, outre l'instruc-

tion élémentaire, des leçons d'algèbre, de
géométrie, d'bistoire et de géographie.
En ce qui ccmcerne les raccurs, nous ne

saurions iiunner une meilleure idée de l'im-

portance qu'on y attaciie, qu'en ra[iportant

quelques passages d'une lettre de Cliristo-

jhe, publiée dans un numéro du Propaga-
teur, qui s'im[)rime à Haïti.

« Je m'occupe, dit cet homme exlraor.li-

iiaire, de répautire, autant que possible,

) arnii mes concitoyens, des principes de re-

ligion et (le venu. Mais considérez, mon
ami, cou)bien il faut de temps et do travaux
jiour l'aire gernu^r des idées de morale dans
toutes les classes d'un )ieu]ile qui ne fait que
sortir des ténèbres do l'ignorance, qui vient

à peine de briser ses fers, et qui a été, pen-
dant vingt-cinq ans, en proie aux vicissi-

tudes du sort, aux désastres et aux révolu-

tions.»

« Ces renseignements, émanés de meni-
lires du gouvernement, paraîtraient-ils sus-

];ecis? Des extraits d'un ra()iiortlait h la Con-
vention américaine par un comité pris dans
son sein, qui a eu pour mission d'examiner
îa condition morale et politique des peuples
d'Haïti, d'après les renseignements fournis

par diverses personnes qui ont habile Haïti,

et d'après les pièces ollicielles qui s'y imjn'i-

nient, il résulte que ces [jcuples paraissent

avoir fait, sous le rapport de la civilisation

et des lumières, des progrès presque sans

exemple dans l'histoire des nations.

« Les écoles publiques, établies dans l'île,

sont, relativement aux besoins de la pojm-
lation, plus nombreuses que les institutions

de ce genre connues dans les différents pays
de l'Europe, et leurs élèves se distinguent
par leurs |)rogrès.

« Le gouvernement est fort et paraît so-

lidement établi L'abon(lan:e ipii règne
ttans l'île send)le indiquer que le poiivoir

y est exercé avec douceur, et i[ue le jieuple

n'y est soumis ni à des impôts vexatoires, ni

aux abus du monopole.

UNI UHtf

« Les pièces ofllcielles et les feuilles pu-
bli([ues qui ont paru à Haïii se distinguent
généralement par un slyle si pur, par un
jugemcnl si [irofond, et jiar des sentiments si

élevés, qu'on a pensé communément que
ces é rits étaient l'ouvrage d'étrangers, et

non de ceux qui les avaient signés. On se

refusait à croire (pie des hommes de race
noire |)ussent atteindre au degré de perfec-
tioiineau'iil iniellectuel (jue ces documents
supposent. Quehiues doutes ayant été expri-
més sur ce point dans un article de la (ia-

zclle nationale d(î (ctte ville {Philadelphie),

le rédacteur d'un des meilleurs journaux un
Boston a attesté, d'après le témoignage d'une;

personne digne do f(d qui a fait un lopg
séjour h Haïti, que les écrits en question
sont réellement des auteurs dont ils portent
les noms (855 *.). »

En présence d'une révolutions! remarqua-
ble, oscra-t-on bien encore soutenir l'infé-

riorité intellectuelle des nègres? ((uel est

le peuple d'Europe qui ait montré, en si peu
de temps, tant depuissance et d'énergie intel-

lectuelle? Et si maintenant nous [larcourons
la liste des hommes célèlires i)roduits dans
ces dernie.rs temps par la race noire, il n'y
aura |)lus rien à ajouter pour démontrer
que l'intelligence humaine es.t la même chez
toutes les races.

Le nègre Amo prit son grade de docteur à
la Faculté de Viltemberg, dont il devint le

doyen ; la direction du génie fut confiée, en
Kussie, au nègie Hannibal. Toussaint Lou-
verture, le premier des noirs, en qui Bona-
parte rc^douta un rival ; cpii, du rang d'es-
clave, s'éleva au pouvoir suprême, et jeta
les racines profondes de la liberté de S(>s

frères, était-il un homme si inJitlerenl? La
trahison seule le livra î'i la France où il vint,
mourir. Clirisloidie et Dessalines, ses lieu-
tenants, ainsi que beaucouj) d'autres qu'a
vus naître la révolution de Saint-Domingue,
ont montré autant de courage et d'énergie
que les plus grands capitaines des tcmiis an-
cic-ns et des temps modernes. Le grand Pé-
thion, mulâtre né <\ Saint-Domingue, dont
on ne retrouve le ty[)e que dans l'antiquité,
et dont on a dit qu'il fut peut-être plus que
l'égal de Washington sous le rapport de la

capacit(', se montra aussi sage magistrat que
grand capitaine. Julien Baymond, L'Islet
(leotfroy, le jiremier, membre correspon-
dant de l'Académie des sciences morales et
politiques; le second, de l'Académie des
sciences physiques; Ci. Lethierre, de l'Ins-
titul, qui fut directeur de l'Académie fran-
çaise de peinture à Bome, et dont on voit
les chefs-d'œuvre au Louvre, prouvent que
les noirs ne sont |)as moins susceptibles de
se distinguer dans les sciences et les arls
que dans la [)olili(iue et la guerre. Alexan-
dre Davy Dumas, lils nalnr(d d'une négresse
et du marquis de la Pailleterie, fut un des
plus grands généraux des guerres d'Italie et
de la Hévolulion; ses mémoires prouvent
qu'il savait manier la plume en même temps

(Soi; ') Picvue brilnumtiiu', t. 1"; i$ol.
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que Vép6.e. Ciénôral en chnf de l'armée des

Alpes, il fut appelé parle premier consul

î'Horatius Codés du Tyrol. Alexandre Du-
mas , son fils, est assez connu par ses

drames.
Divers auteurs ont recueilli les exemples

des nègres qu'un talent naturel avait créés

poètes, philosophes, musiciens, artistes plus

ou moins distingués. Blijmenljach assure

avoir lu des poésies latines et anglaises dues
à des nègres, et que des littérateurs euro-
péens eussent été jaloux d'avoir produi-
tes (856). Brissot a vu dans l'Amérique sep-

tentrionale des nègres libres, exerçant avec
succès des professions qui réclament beau-
coup d'intelligence et de savoir, telle que la

médecine; un noir faisait sur-le-champ, de
force de tête seule, des calculs prodigieux.
L'évêquc Grégoire a composé un Traité sur
la liitéralure des nègres, et parmi les preuves
multipliées qu'il otJre de leurs travaux dans
toutes les carrières du savoir, il cite aussi

plusieurs négresses; on remarque entre

autres Philis Veathley, qui, transportée,

dès l'dge de sept ans, "do l'Afriijue en Amé-
rique, |)uis en Angleterre, y apprit bientôt

les langues anglaise et latine. A l'âge de
dix-neuf ans, elle publia un recueil de poé-
sies anglaises estimées. Le docteur Beattie ne
trouve ie nègre inférieuren rien aux blancs,

non plus queCiarkson. LeSuédoisWadstrom,
([ui les observa sur les côtes d'Afrique, les

reconnut susceptibles de diriger des manu-
factures d'indigo, de sel, de savon, de fer, etc.

Leurs vertus sociales, ajoute Je docteur
'l'rotter, sont au moins égales aux nôtres;
on les voit constamment hospitaliers et sen-
sibles pour ces mêmes blancs qui les tyran-
nisent (837). Tous ces faits, qui nous sont
fournis par l'auteur des objections que nous
avons réfutées, ne sont pas suspects. Ils

prouvent, nous semble-t-il, plus que des
exceptions ; autrement, il faut dire aussi que
les intelligences remarquables qui sortent,

par l'éducation, de nos campagne;:, ou qui
s'élèvent au-dessus des autres dans la so-
ciété, par une éducation plus forte, sont des
exceptions; et alors il n'y a plus de terme
au système des exceptions.
Le Sénégal, la patrie des vrais nègres,

n'est pas moins remarquable dans sa nwrche
ascendante que la république d'Haiti : les

choses s'y passent avec moins de violence,
mais non moins sûrement. 11 y a maintenant
des écoles florissantes, un commerce actif;

et bienlôj il y aura un clergé noir, aussi re-
marquable par sa science que par ses ver-
tus. Trois jeunes gens noirs du Sénégal sont
venus en France faire leur éducation, ils

ont passé cinq ans au séminaire du Saint-
Esprit à Paris; ils y ont étudié la théologie,
et y ont reçu les saints ordres; ils sont par-
tis en novembre 18i2 pour retourner dans
leur patrie. J'ai eu le iionheur de les con-
naître particulièrement, et je m'honore de
leur amitié: leur modestie et leurs vertus

(.S~)(!) ])(«;;« I. filr physilc und nat. Iihl.; G Ihn,

t. IV, liaiid. m. p. 5 et 8.
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égalent leur science; il y a peu de prêtres

en Europe plus instruits qu'eux. Ils savent
liarfaitemcnt bien le latin, le grec, le fran-
çais, l'arabe; ils connaissent l'histoire, la

géograjihie jiarfaitement. Ils ont étudié avec
soin les sciences naturelles; ils possèdent
les arts de la musique et du dessin, et l'iui

d'eux peint admirablement. La théologie et

l'Ecriture sainte ont été, naturellement poui
eux, l'objet d'études profondes. Leur des •

sein généreux est de fonder un collège dans
leur patrie. Daigne le Père conuuun de tous

les hommes les bénir et faire fructifier leurs

travaux; et dans quelques années ils prou-
veront aux détracteurs de leur race com-
bien leur âme est belle et leur intelligence

élevée I

9" Nous nous arrêtons là, dans la liste des
citations d'intelligences remarquables chez
les noirs, que nous pourrions multiplier.

Nous en avons dit assez pour prouver que
l'intelligence humaine est la même chez
tous les hommes, de quelque couleur qu'ils

soient ; et que, par conséquent , il n'y a
qu'une seule espèce humaine, puisque c'est

surtout l'intelligence qui fait l'homme.
Enfin , la moralité de l'espèce humaine

prouve tout aussi puissamment l'unité d'es-

pèce. La moralité humaine a sa base dans
l'activité libre de l'intelligence et dans la

loi qu'elle peut observer ou enfreindre. La
loi a son principe unique en Dieu , dans sa
puissance et sa souveraine autorité. Nul être
créé n'a le droit par lui-même d'imposer
des lois à un autre être. En outre, la loi mo-
rale étant, comme nous l'avons vu, néces-
saire à la conservation et à la perpétuité de
la création , il est évident fjue Dieu seul
pouvait en être l'auteur. Il suit de là que
cette loi est une comme Dieu, ime comme la

création ; elle peut varier dans l'étendue de
son accomplissement par suite de la liberté

humaine, mais elle est toujours fondamen-
talement la même ; et toutes les lois humai-
nes découlent d'elle et lui empruntent leur
principe et leur force. La loi morale ne
régit et ne peut régir que l'espèce humaine ;

les animaux ne sont pas des êtres moraux ;

ils ne sont pas responsables de leurs
actes. L'homme seul, étant maître de ses
actes, peut aussi en répondre. La loi

morale étant une , et n'étant que pour
l'homme, il s'agit de savoir si toutes les ra-
t;es humaines sont soumises à la loi morale;
personne n'oserait le nier. Les faits d'ail-

leurs sont là pour donner le démenti à une
pareille prétention. Le droit des gens est un
fait et un principe de la loi morale; or, il

existe entre toutes les nations, sans distinc-
tion do couleur ou de forme. Le juste et

l'injusle, la vertu et le vice, la vérité et le

mensonge, sont admis et reconnus fonda-
mentalement les mêmes chez tous les peu-
l)Ies, même les plus abrutis et les plus sau-
vages ; seulement l'ignorance peut égarir
dans l'application. La religion, qui est la

(8")7) Dirlionu. d'Iisloi.-e iv.liirellr, art ^'t'grc, par
Vircy.
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grande loi morale, existe chez tous les peu-
ples malgré les erreurs par lesquelles ils la

flétl^urent. Mais il est prouvé aujourd'hui,

par des faits sufîisants, accomplis sur toute

la face de la terre, qu'il n'est pas un peuple

qui ne soit susceptible de connaître, d'aimer

et de pratiquer la seule reliy;ion véritable,

une fois qu elle lui a été annoncée ; les obs-

tacles mêmes qui s'opposent à sa propaga-

tion chez les peuples divers prouvent la

liberté morale de ces peuples. Puisqu'il n'y

a donc qu'une loi morale , et que toutes les

races humaines sont soumises à cette loi

morale ,
qu'elles l'accomplissent autant

(ju'elles la connaissent, il s'ensuit qu'il n'y

a réellement qu'une seule espèce humaine.
Dira-t-nn qu'il y a des degrés dans la mora-
lité fondamentale des peuples; alors il faut

dire aussi qu'il y a des degrés dans l'acti-

vité intellectuelle et dans la liberté humaine;
et si la race nègre a moins de moralité,

moins de liberté que la blanche, elle ne
peut plus être soumise à la loi morale qui

est une et qu'elle ne peut plus accomplir

dans son intégrité ; la race noire se trouve ,

sous ce rapport entre l'homme et le singe,

et dès lors il faut reconnaître, dans le singe

et dans tous les animaux, un degré plus ou
moins grand d'activité intellectuelle et de

liberté morale ; mais quelles lois morales

imposerez-vous aux singes, aux tigres, aux
lions, et en descendant plus bas dans l'é-

chelle des animaux , aux vers de terre, à

l'hydre verte et entin à l'éponge. Faites donc
des traités de paix avec les animaux féroces

qui vous dévorent; faites des alliances avec

les insectes qui dévorent vos cultures et vos
moissons.

Non, il n'est plus permis de soulever la

question de pluralité d'espèce humaine.
L'émancipation des races noires est désor-
mais un fait accompli. En prenant rang
parmi les nations politiques , en faisant re-

connaître leurs droits , en marchant les

égales des nations dont elles ont secoué le

joug, en les forçant à traiter avec elles de la

paix et de la guerre, du commerce et de
toutes les relations politiques et civiles, les

races noires ont prouvé leur véritable na-
ture. Et l'unité de l'espèce humaine est dé-
sormais une question moralement et politi-

quement résolue par des faits accomplis, et

par la conduite de toutes les nations civili-

sées, dont les actes sont la dernière, la ])lus

solennelle et la plus puissante réj)onse qui
ait été jamais faite aux esprits systémati-
ques, qui peuvent encore se bercer d'illu-

sions et de rêves, mais qui ne peuvent, sans

folie, donner le démenti à la grande vérité

])Oli tique et morale qui s'est enfin mani-
festée de nos jours par les actes solennels de
toutes les nations civilisées.

Nous avons prouvé que toutes les races

humaines étaient delà même espèce physi-

que et corporelle ; nous avons vu la vanité

des objections opposées k cette thèse, et

enfin 1 intelligence et la moralité humaine,
le caractère naturel le plus élevé de l'homme,
nous ont prouvé plus puissamment encore
l'unité d'espèce. Concluons donc que tous

les hommes sont nés d'un seul couple

,

comme le dit Moïse.

V
GAGE.
ANl-

VALUOGER (L'abbé de). Voy. Lax
VAUIATION DANS LES ESPÈCES

MALES. — Si nous pouvions nous procurer

des renseignements exacts et complets sur

tous les phénomènes qui se rattachent aux
variations des races dans les dillërents êtres

organisés, connaître l'étendHe de ces varia-

tions, leur nature i>récise, et les circons-

tances qui les font naître, nous n'éprouve-

rions que peu ou point de dilliculté pour

arriver à une détermination relativement à

la question qui nous occupe, savoir : si les

diversités qui existent entre les différentes

races d'hommes constituent des caractères

spécifiques, ou seulement des exemples de

déviation similaire. Nous ne pouvons espérer

d'obtenir dès à présent, relativement au

l)remier de ces desiderata, toutes les données

qu'on aura par la suite; mais nous devons

nous efforcer d'en réunir autant que possi-

ble, et ce que nous en avons déjà à notre

disposition est sullisant pour nous conduire

à reconnaître comme un fait général que,

duus les races d'animaux domestiques et

jiarmi les plantes cultivées, les phénomènes
de variation se sont manifestés de la manière

la plus remarquable.

Si nous jiouvioiis comparer nos races

d'animaux domestiques avec es souches
sauvages dont elles ont tiré leur ori-

gine, il n'y aurait que peu de difficulté

a fixer l'étendue des limites des variations

qui peuvent se produire dans le cours des

temps ; mais, malheureusement, il est diffi-

cile de faire naître l'occasion d'établir cette

comj)araison , et, dans certains cas, cela est

tout h fait impossible.
Il est rare (pi'on puisse reconnaître, parmi

les animaux sauvages répandus à la surface

du globe, les souches primitives de nos ani-

maux domestiques dans leur état primitif :

])Our plusieurs , nous ignorons absolument
ce qu elles sont devenues, k moins de sup-

poser qu'elles aient été entièrement subju-

guées i)ar l'homme. Ou trouve, il est vrai,

des bœufs, des moutons, des chèvres et des

chevaux sauvages ; mais, dans la plupart des

(as, on ne peut voir là que des animaux
qui, après avoir vécu dans un état plus ou
moins complet de domesticité, ont recouvré

leur indépendance, et sont revenus jusqu'à

un certain point à leur état naturel. Nous
ignorons le plus souvent l'époque à lacpiello

a eu lieu ce retour à la vie sauvage, et les

circonstances dans lesquelles il s'est pro-

duit; et nous ne savons pas mieux, pour
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l'ordinaire, quelle est parmi toutes les races

domestiques que nous rapjiortons à une
même espèce, celle de laquelle descendent

les individus que nous observons. Il y a

cependant de nombreuses et importantes

observations à faire sur les diverses races

d'animaux qui ont été transi)ortées d'Europe
en Amérique, depuis la découverte du nou-
veau continent, c'est-à-dire depuis la fin du
XV' siècle. Plusieurs de ces races ont extrê-

mement multiplié sur un sol et sous un cli-

mat qui leur étaient également favorables.

Quelques-unes se sont répandues dans les

vastes forêts de l'Amérique, y sont devenues
sauvages, et ont perdu les marques les plus

apparentes de la servitude. On a remarqué
que ces races marronnes diffèrent physique-
ment des races domestiques dont on sait

qu'elles sont descendues, et il y a tout lieu

de considérer ce changement comme un
retour partiel aux caractères primitifs de la

souche sauvage (858). Une comparaison en-
tre les animaux qui ont aussi recouvré leur
indépendance et ceux qui vivent parmi
nous à l'état de domesticité, peut, dans tous

les cas, donner lieu à de curieuses et inté-

ressantes remarques.
Les animaux qui ont été transportés en

Amérique, par les Espagnols, sont : le porc,

le cheval, l'âne, le mouton, la chèvre, la

vache, le chien, le chat, et quelques oiseaux
de basse-cour. Les changements que cha-
cune de cas espèces a subis, par suite de
son retour à l'état sauvage, ont été l'objet

de quelques observations, que nous allons

p'résenter ici.

Les porcs, ainsi que nous l'apprenons no
M. Roulin, furent introduits à Saint-Domin-
gue, dès l'époque de la découverte de cette

île par Cliristoplie Colomb, au mois de no-
vembre l'i-93, et ils le furent successive-
ment en tous les lieux où les E.spagnols
formèrent des établissements.

Les premiers qui parurent sur le plateau
de Bogota y étaient venus par un chemin
très-indirect : ils n'avaient pas remonté la

Magdclcine à la suite de Quesada, n)ais ils

veiiaicnl du Pérou, amenés par les soldats
de lîenalrazar, undes lieutenants de Pizarre.
Ces soldats, qui marchaient depuis toute
une année à la recherche du fabuleux El-
Dorado, avaient pris avec eux des porcs
m;l!es et femelles, ])Our faire race dans leur
future colonie. Ces animaux se multiplièrent
si rapidement, que, dans l'espace d'un demi-
siècle, ils s'étendirent depuis le 25° de lat.

N., jusqu'au 40" de lat. S. A Saint-Domingue,
les porcs se répandirent car si grandes trou-

(8.')8) On trouve quelquos délails sur ces espocos
riOtiiraliséBS en Aiii<;ri(|ue aussi bien (|uc sur les es-
pèces iiuligènes , dans un livre déjà connu depuis
ionslenips, les Recherches sur le Paraguay, dt; don
Vt.i.w b'AzARA. Mais e"est un ouvrage récent de
.M. Roulin {Mémoires présentés par divers savants à
l'Académie des sciences de l'hislittil de France ;

Paris, 1855, t. VI, in-4°, p. ôâl), qui nous a foi rni
les renseignements les plus exacts et les plus le-
cii'u\.

M. Roulin a passé six ans en CoIo;ubic, cl il a

pes dans le pays, qu'à répixpie de l'intro-

duction de la caime à sucre il fut néces-
saire d'en détruire un grand noudire.
Nous savons par Oviedo, que moins do

trente ans après la découverte de l'Améri-
que, il existait des cochons marrons à Cuba,
à Porlo-IUco, à la Jamai(|ue, etc. Cet auteur
ne croyait pas qu'il jutt s'en trouver sur le

continent, à cause des bêtes féroces qui de-
vaient, suivant lui, les détruire dès qu'ils

ne seraient plus sous la protection de
l'homme ; mais M. Roulin a vu des cochons
marrons dans les plaines ou llanos ([ni

s'étendent h l'est do la Cordillère des Andes,
notamment sur la rive gauche du Mêla, pays
où les couguarset les jaguars sont cependant
très-nombreux. Cesanimaux, errant en toute
liberté dans les vastes forêts du nouveau
mond(^ ne se nourrissant que de fruits sau-
vages, étant revenus, en un mot, au genre
de vie de leurs premiers ancêtres, en ont
aussi repris en |)arlie les caractères physi-
ques. Leur aspect, en elfet, rappelle, à bien
des égards, celui du sanglier de nos forêls;
leurs oreilles sont redressées, leur tête s'est

élargie, relevée à la partie supérieure;
enlin, leur couleur n'offre plus ces variétés
que l'on trouve dans les races domestiques

;

ils sont presque unifornu''ment noirs.
Les porcs peu nombreux que Ton trouve à

l'état de domesticité chez les habitants des
Paramos, c'est-à-dire des régions monta-
gneuses siluées à plus de 2,,500 mètres d'é-
lévation, ont beaucoup de l'aspect de nos
sangliers de France. Leur poil est épais,
souvent un peu crépu, et présente en des-
sous, chez quehpies individus, une espèce
de laine. Par suite du froid et du défaut de
nourriture suiïisante, ces porcs sont petits
et rabougris.
Dans ([uelques parties chaudes de l'Amé-

rique, le cochon n'est pas noir comme celui
((ui vient d'être décrit, mais roux, comme le

jiécari dans son jeune âge. A Melgar et dans
d'autres lieux, il s'en trouve qui no sont pas
entièrement noirs, et qu'on nomme sangles
(cincliados), parce qu'ils ont sous le ventre
une large bande blanche qui va communé-
ment se réunir sur le dos, tantôt en se ré-
trécissant, et tantôt en conservant la même
largeur.

La réai>parition des caractères du sanglier
sauvage dans une race jirovenant de cochons
domesti(|ues fora cesser tous les doutes, s'il

pouvait encore en subsister sur l'identité
d'origine ; et nous pouvons en toute silreté
nous livrer à une comparaison de détail
des caractères physiques de ces deux races,

consacré une partie de ce temps à recueillir les

renseignemenls qu'il nous conunuiiiqiie dans si n
mémoire. Ses observations, con)me il in déclare, m;
sont relatives qu'à la Nouvelle-Grenade et au Vén<-
zuéla; mais ces pays, étant traversés par la Cordil-
lère des Andes, offrent, dans un contenu assez res-
treint, une grande variété de climats.

Uiiantauv re:!seigiemenls sur les rribus sauvages
du Paraguav, nous les devons tous à l'ouvraL'O île

M. d'A/.ara."
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ou les considérant comme les variélés d'une

juôme espèce. Le retour à une couleur noire

uniforme et l'apparition de poils épais et en
partie laineux, au lieu de soies rares et

clairsemées, voilà des faits qui doivent ôtre

notés dans les observations de M. Houlin.

La ditrércnce qui existe, sous le rapport

de la forme, entre la tête du cochon marron
et celle (lu cochon domestique est aussi

trôs-remarqual)le. Il y a longtemps que Blii-

raonhach a fait une remarque semblable, en
comparant le crâne du porc de nos basses-

cours et celui du sanglier des forets euro-

péennes. Il a vu que cette dilférence est

tout h fait comparable à celle qui s'observe

entre le crâne du nègre et le crâne de l'eu-

roi)éen. « Les personnes, dit-il, qui n'au-

raient pas occasion de vérifier ce fait, pour-

ront (lu moins consulter -les figures que
Daubentoa a données des crânes de ces deux
animaux. Je laisserai de côté, ajoute-t-il,

les variétés de race peu prononcées que l'on

doit trouver chez les porcs comme chez les

hommes, et je ne parlerai que d'un fait qui

m'a été garanti par M. Solger ; c'est que la

singularité observée dans l'espèce humaine
chez les Indous, d'avoir l'os de la jambe
remarquablement long, a été observée pa-

reillement (;hez les porcs de la Normandie.

Us ont le Irain de derrière Irès-long, de

sorte qu'ils ont la croupe plus élevée ([ne

l'épaule, d'dù il résulte que leur ilos forme
une sorte de [)lan incliné, et que la lèle con-

tinuant dans la même direction, le groin

touche presque à terre.

« Les porcs, continue Blumenbach, ont

dégénéré à un tel point dans certaines con-

trées qu'ils dépassent en singularité tout ce

qui a i)u être trouvé de plus étrange dans les

variétés de l'espèce humaine. Les porcs

solipèiles, ou h sabot non divisé, étaient

connus des anciens, et on en trouve beau-

peaux de 8,000 tètes. En 1330, le prix de ces

animaux était tellement tombé (ju'on les

tuait seulement pour en avoir la peau.
En 1387, l'exportation des cuii's, de cette île

seule fut, au raiiport d'Acosia, de plus de
trente-cinq mille, et dans la même année on
en exporta de la Nouvelle-Espagne plus de
soixante mille.

Il y a longtemps que don Félix d'Azara a

observé que les bœufs sauvages de l'Anjé-

rique méridionale ditl'èrent j)0ur la couleur
des b(Tîufs domesti(iues du même pays.

« Les troupeaux de bétail domesti(iue,
dit-il, nous oifrent une grande variété de
nuances, mais la couleur des bœufs sau-
vages est constante et invariable : les par-

ties supérieures sont d'un brun rouge, et le

reste du corps est noir. »

Ce fait lui semble indiquer que la couleur
primitive de l'espèce devait èlre celle que
les Espagnols désignent sous le nom d'Osco.

D'Azara nous cite un autre fait intéres-

sant observé dans le môme pays, la forma-
tion d'une race paiticulière sans cornes.

« Eu 1770, il nai|uit un taureau mocho ou
sans cornes, dont la race s'est très-mnlti-

pliée (839). » Quand lo tsaroûu iia',M'*!'o

cornes, les veaux en sont également dé'
pourvus.

iM. Konlin nous dit avoir vu, dans quel-
ques parties très-chaudes de l'Amérifpie
méridionahs une variété de IxEufs dont le

poil est extrêmement rare et fin, ce (jue l'on

nomme par antiphrase pcloncs ; celte variété

est reproduite par la génération, mais on no
cherche pas à en favoriser la nmlliplication,

car, comme une partie du bétail ([u'on élève

en ces lieux est destinée à la consommation
des villes de la Cordillère, et doit, avant
d'être tuée rester quelques mois à s'engrais-

ser dans des pâturages situés en climat
tempéré, ces pelones, trop sensibles au

coup en Hongrie et en Suède. De même les froid, ne sont pas propres à l'exportation

porcs de l'Europe, qui furent transportés

par les Espagnols, en 1309, dans l'île de

Cubagua, célèbre à cette époque pour sa

pêcherie de perles, ont dégénéré en une
race monstrueuse, qui a des pinces d'une

demi-palme de long. »

On trouve des cochons solipèdes dans

quelques parties de l'Angleterre ; on en

trouve aussi (pii ont le sabot divisé en cin(i

parties.

Hatfon avait d(''jà remarqué les variétés

de l'espèce cochon. « En Cuinéc, dit-il, celti

(Vu reste, les bœufs nés dans les mêmes
districts que les pelones, mais qui n'ofl'rent

joint la particularité h laquelle ceux-ci
doivent leur nom, souffrent toujours lors-

(pi'on les amène dans la Cordillère, et leur
acclimalation ne s'y fait jamais sans (juelqu(3

difficulté.

Les pelones constituent évidemment une
variété harmonisée avec un certain climat.

Parfois aussi il naît dans ces régions
chaudes des individus dont la peau est en-
tièrement nue ; on les connaît sruis le nom

espèce a pris de longues oreilles couchées de c(tlongos, nom qui appartient plus par

sur le dos ; en Chine, le ventre gros et peu

dant, et les jambes très-courtes ; au Cap-Vert

et dans d'autres lieux, de grandes défenses

comme les cornes recourbées du bcBuf ; en
domesticité, des oreilles à demi pendantes et

blanches. »

Le bétail îi cornes fut introduit h Saint-Do-

mingue au second voyage de Colondi, et s'y

mulli|ilia si rapidement (pic, vingt-sept ans

apiès la découverte de l'îtc, on pouvait voir,

ainsi que nous l'apprend Oviedo, des trou-

ticulièrement à une race de chiens sans
poils originaires de Calongo ou Cai'ongo sur
la côte de (îuinée, et qu'un appelle en fran-

çais chiens turcs. Les animaux (pii oltVeiit
('•0 caractère sont faibles et délicats ; il ne
paraît pas qu'il en naisse jamais dans les

l'arties froi(les du pays.
M. Uoulin, dans son mémoire, cite, relati-

vement aux bœufs de l'Aiiiéilipu! du sud,
un fait (|ui paraît très-remar(piable, et qui
se tnmve signalé comme tel dans le rai>p(irt

(a'M) Vvijaiji's ilain l' \incn<iiu' iin'ri.liorKilc, ji;ir don F. iie Si\n\ ; P.ifis, 18(>0, 1. 1" p. 57S.
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que M. Geoffroy Saint-Hilaire a fait à l'Ara-

uéuiie des sciences sur ce mémoire (8G0).

En Europe, on trait généralement !à vaciie

depuis le moment où elle devient féconde

jusqu'à celui oii elle cesse de l'être. Cette

pratique incessamment répétée chez tous les

individus pendant une longue suite de géné-

rations, a produit sur la race ce résultat,

D'ANTimOPOLOGIE. VAR «9»^

maintenant qui, la première lois qu'on les

mène au ))ois, savent déjà comment atta-

quer; un chien d'une autre espèce se lance

tout d'abord, est environné, et quelle que soit

sa force, il est dévoré dans un instant. »

Il paraît que l'aboiement est une habitude

acquise, transmise héréditairement, et qui

devient naturelle aux chiens domestiques;

que la sécrétion du lait y est devenue une les jeunes en eÙ'et apprennent à aboyer,

fonction constante dans l'économie animale
; même lorsqu'ils sont, dès la naissance , sé-

les mamelles ont acquis une ampleur plus parés de leurs parents,

qu'ordinaire, et le lait continue d'y alUuer On a supposé que l'aboiement était un e_s-

alors même que le nourrisson est enlevé. sai d'imitation de la voix humaine ;
quoiqu'il

En Colombie, l'abondance du bétail, et en puisse être, les chiens sauvages n'aboient

diverses autres circonstances qu'il est inutile pas.Onentrouvedestroupesnombreusesdans
de mentionner ici, ont interrompu cette l'Amérique du Sud, principalement dans les

habitude : or, remarque M. Roulin, il n'a

fallu qu'un petit nombre de générations,

jjour que l'organisation libre de contraintes

remontât vers son type normal. Aujourd'hui
donc, si l'on destine une vache à donner du
lait, le premier soin est de lui conserver
son veau ; il faut que tout le jour son nour-
risson soit avec elle, et puisse la téter; on
les sépare seulement le soir, pour protiter du
lait qui s'amasse dans la nuit. Le veau vient-

il à mourir, le lait tarit- aussitôt.

Cette observation est importante en ce

Pampas ; il y en a aussi dans les Antilles,

et dans les îles situées près de la côte du
Chili. En recouvrant la liberté, ces animaux
ont perdu l'habitude d'aboyer, et, comme
cela a été remarqué chez d'autres chiens

dont la race n'a jamais reçu les soins de

l'homme, ils ne savent généralement que
hurler.

On sait que deux chiens, amenés des con-

trées occidentales de l'Amérique en Angle-

terre par le voyageur Maclenzie, n'aboyè-

rent jamais, et continuèrent à faire enten-

qu'tîlle preuve que la permanence du lait, dce ^eur hurlement habituel, tandis qu'un
chez nos vaches cTEurope, n'est qu'une mo- chien, qui naquit de ceux-ci en Eurooe, ap-

dification de l'économie animale. prit à aboyer.
M. Geoffroy Saint-Hilaire fait remarquer On a observé pareille chose pour les

encore deux autres observations très-impor- chiens de l'île de Juan Fernandez, qui des-

tantes de M. Uoulin , lesquelles portent cendent de ceux que les Espagnols y laissè-

sur le fait de la transmission héréditaire rent, antérieurement à l'expédition de lord

d'habitudes données dans l'origine aux pa-
rents, dans un but déterminé, et au moyen
d'une certaine éducation. Je présenterai
plus tard d'autres exemples de ce fait , mais
pour le moment, je ne m'occuperai que des
observations de JI. Roulin.

Les chevaux que l'on élève dans les fer-

mes du plateau de la ConUllère sont dres-

sés à l'amble et au pas relevé ; ce mode de
progression ne leur est pas naturel, mais on
les y accoutume de bonne heure, et tant

qu'on les monte, on a le plus grand soin de
ne jamais leur permet're de prendre un au-
tre pas. Il arrive fréquemment qu'après un
certain temps, les jambes de ces chevaux
s'engorgent ; alors s'ils sont d'ailleurs d'une
belle forme, on les lâche dans les pâtura-
ges comme étalons. 11 résulte de là une
race chez laquelle l'amble est l'allure na-
turelle. On donne à ces chevaux le nom
d'aiguillilas.

Le second fait observé par M. Roulin est le

développement d'un nouvel instinct qui de-
vient héréditaire dans la race des chiens que
l'on trouve chez les habitants des bords de
la Magdelcine, et que l'on emploie à lâchasse
du pécari. Je citerai les propres paroles de
l'auteur.

'< L'adresse du chien consiste à modérer
son ardeur, à no s'attacher à aucun animal
en particulier, mais à tenir toute la troupe
en échec. Or, jiarmi ces chiens on en voit

Anson, dans le but d'exterminer les chèvres;

chez eux, l'habitude de l'aboiement paraît

s'être tout à fait perdue.

Une autre observation curieuse de M. Rou-
lin, c'est que les chats aussi ont perdu ces

miaulements incommodes que l'on entend si

souvent, pendant la nuit, dans nos pays

d'Europe.
L'âne n'est point devenu sauvage dans les

différentes parties de l'Amérique du Sud,

que M. Roulin a visitées; quant aux che-

vaux sauvages, il en a vu en troupes, il est

vrai peu nomlireuses, dans plusieurs pro-

vinces de la Colombie, dans les plaines de

San-Martin, entre les sources du Meta, le

Rio-Négro et l'Umadéa. Dans quelques lieux

élevés où l'on élève des chevaux, et où l'on

n'a pas eu soin de renouveler la race par

des croisements, la taille de ces animaux,

qui vivent cependant dans de bons pâtura-

ges, paraît avoir diminué, et leur poil est

devenu si touffu, qu'il les rend presaue dif

formes.
Azara nous apprend que les chevaux du

Paraguay sont tous de la même couleur,

tandis que les chevaux domestiques de ce

pays sont, comme ailleurs, de nuances va-

riées. Les chevaux sauvages sont tous châ-

tains ou bai -brun. «Cela pourrait faire

))enser, dit notre auteur, que le bai-brna
élait la couleur du cheval original ou pii-

mitif (8G1). »

(860) Mct'wirc du Miiuvim, t. XVII, p 201. (801) A/,ARA, ubi supru, p. 57

i
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La race des moutons qui a été introduite

en Amérique par les Esi.iagn0ls , n'est point

la race du mouton mérinos, mais celle qu'ils

nomment de lana Inirdn y bastu, est très-

rommune sur la Cordillère , depuis 1000
jusqu'à 2,500 mètres de hauteur, mais elle

ne s'accommode point des plaines basses et

lirûlantes, comme celles qui s'étendent entre

le Meta et le pied de la Cordillère.

Même dans la vallée de la Magdeleine, qui
sépare la cliaîne orientale de la chaîne
moyenne, les moutons sont peu nombreux ;

mais, dans ces contrées, ils présentent un
phénomène (li!j;ne de fixer l'attention. La
laine, chez les agneaux, croît à peu près de
la même manière que chez ceux des climats

tetiTjîérés ; si on la coupe, elle repousse telle

qu'elle était d'abord, et la toison se forme
comme à l'ordinaire; si on la néglige, elle

s'épaissit, se feutre et finit par se détacher
par plaques qui laissent au-dessous d'elles,

non une laine naissante, non une peau nue
et dans un état maladif, mais un poil court,

brillant et bien couché, très-semblable à

celui de la chèvre dans les mêmes climats;

dans les places où ce poil a paru, il ne re-

naît jamais de laine.

La chèvre, dans l'Amérique méridionale,
est devenue plus agile et plus svelte c[u'elle

ne l'est en général dans nos pays; sa tête est

plus élégante et porte de plus petites cornes.

Le signe le plus évident tie domesticité dans
notre chèvre d'Europe, l'ampleur des ma-
melles , a presque complètement disparu
dans la chèvre américaine.
Nous savons par Azara que, dans l'Amé-

rique du Sud, les brebis et les chèvres ont
deux portées par an, et que leur produit
annuel est au moins de deux ou trois

petits.

L'introduction afs oies en Amérique offre

nn exemple de la marche graduelle de l'ac-

<lima!ation. L'introduction de cetLe espèce,
sur le plateau de Bogota, remontait, à l'épo-

(fue ail écrivait M. lloulin, à uae vingtaine
d'années seulement. Au commencement les

pontes furent rares, elles se composaient
d'un petit nombre d'oeufs, dont un quart à

peine venait à éclore, et plus de la moitié

des jeunes oisons mourait dans le premier
mois. Ceux qui échappèrent, formèrent une
seconde génération qui déjà réussit mieux
que la première , et aujourd'hui l'espèce,

sans être aussi féconde qu'elle l'est en ce

moment en Europe, tend évidemment à ar-

river au môme point (8(12).

On a remarqué la même chose pour les

gallinacés; selon Garcilasso , il se passa

beaucoup d'années avant qu'on pût obtenir

de poulets des œufs pomlus par les poules
qu'on amenait à Cusco, quoiqu'on ne ren-
contrât pas la même difliculté dans quelques

(862) Une obsorv.'^iion du mëiup genre a été com-
muniquée h M. Piicliard par M. Kankin

, qui a eu
connaissance du fait à Sierra - Leone. Lorsqu'on
sème, dans ce pays, du fromeiil anglais, il pousse
des tuyaux dont les épis ne contiennent que très-

peu de grains. A la seconde génération, ces grains

produisent davantage; bref, au l)out de quelques

villes peu éloignées de celle-ci. Aujourd'hui
la race [)rimitiveinent introduite est partout
très-féconde, mais la race anglaise qu'on a
amenée depuis un petit nombre d'années,
pour obtenir des coqs de combat, n'est pas
encore arrivée à ce point de fécondité, et

dans les premières années, on s'estimait

heureux d'avoir deux ou trois poulets pour
toute une couvée.

Il y a entre cette race et la première,
quand on les observe l'une et l'autre dans
les pays chauds, une ditl'érence curieuse :

le poulet qui api)artient à la race depuis
longtemps acclimatée, ou pour me servir de
l'expression de M. Koulin, le poulet créole,

dont les pères ont vécu pendant des siècles

dans un climat chaud, naît avec un peu de
duvet qu'il perd bientôt, et reste complète-
ment nu jusqu'à la croissance des plumes de
l'aile.

Le poulet de race anglaise nouvellement
importé est couvert d'un duvet très-serré.

« Le petit animal est encore vêtu comme
pour vivre dans le pays d'oii ses pères ont
été apportés depuis |)cu d'années. »

Une variété de poule assez commune dans
la Nouvelle-Grenade est celle que l'on dé-
signe communément en France sous le nom
de poules nègres, et qu'on nomme à Bogota,
poules de Niearagua. Cette couleur noire, ou
pour nous servir de l'expression de M. Rou-
lin, ce mélanisme, rend les animaux qui en
sont atteints peu recherchés pour l'usage

de la table; cependant ils sont assez com-
muns, et comme on ne cherche \ms à les pro-
pager, cela semble indiquer, ainsi que l'ob-

serve M. Roulin, que, outre les individus qui
héritent de leurs parents celte couleur noire,

il en naît d'autres qui présentent la même
difformité, quoique provenant de père et de
mère à l'état normal. M. Roulin a fait une
remarque générale très-importante , c'est

que, dans toute l'Amérique tropicale, le mé-
lanisme et l'albinisme à différents degrés se

uwiitrent fréquemment chez les animaux à

sang chaud, et que ces deux espèces de
monstruosités sont au nombre de celles qui se

transmettent le plus facilement par voie de
génération. « Peut-être, ajoute-t-il, la mémo
remarque scra-t-elle applicable dans toute

sa généralité à un pays situé aux anti|)odes

de celui dont je m'occupe; elle est au moins
exacte pO'ir les poules, et Marsden nous
apprend qu'à Java on en trouve beaucoup
atîectées de mélanisme. Quant à l'albi-

nisme, plusieurs voyageurs nous appren-
nent que dans les îles de la Sonde, il s'ob-

serve assez fréquemment dans l'espèce hu-
maine (8(53). >.

Selon M. Roulin, le mélanisme des poules

de Bogota se montre moins dans la couleur

de la peau que dans celle de la crête, du pé-

générations , et après avoir passe par des pliascs

toutes semblables à celles que les oies d'Europe doi-

vent traverser avant que leur race soit mise en har-

^nonie avec te climat de l'Amérique du Sud, le 61é

devient acclimaté dans l'Afrique tropicale.

, (865) M. Roulin aurait pu aussi parler des clé-

Jiliants blancs du pays de Siam.
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riosie , des nfemoranes séreuses, et de la

couclie cellulaire qui entoure les muscles.

Quelque chose de semblable a été observé

sur les poules noires du Malabar.

M. Roulin déduit des faits exposés dans

son mémoire les conséquences suivantes :

« 1° Lorsqu'on transporte dans un climat

nouveau certains animaux, ce ne sont jias

les individus seulement, ce sont les races

qui ont besoin de s'acclimater.

« 2' Lorsque cette acclimatation a lieu, il

s'opère communément dans ces races cer-

tains changements durables qui mettent leur

organisation en harmonie avec les climats

où ils sont destinés à vivre.

« 3° Les habitudes d'indépendance amè-
nent aussi leurs changements, qui, en gé-

néral ,
iwraissent tendre à faire remonter

les espèces domestiques vers les espèces

sauvages, qui en sont évidemment la sou-

che. »

Deux autres remarques peuvent encore

être ajoutées comme résultats incidents des

faits cités par M Roulin.
1° Des altérations ou modifications per-

manentes dans les fonctions de la vie ani-

male peuvent être le résultat d'un change-

ment dans les habitudes qui influent sur ces

fonctions, si ces nouvelles habitudes conti-

nuent pendant un temps assez long. C'est

ce qui est prouvé par le fait de la perma-

nence du lait chez les vaches de l'Europe.
2" 11 peut se former des instincts hérédi-

taires, certains animaux transmettant à leur

postérité des habitudes acquises , et les ca-

ractères psychologiques des races étant, aussi

liien que leurs caractères physiques, suscep-

tibles de changements sous l'influence des

causes extérieures.

Toutes ces variations, d'ailleurs, sont res-

treintes dans (le certaines limites.

Nous venons de parcourir la série des faits

relatifs aux modifications survenues , dans

l'espace de trois siècles, chez les races d'a-

nimaux domestiques transportés dans le nou-

veau monde, et nous y avons vu les' exem-
ples les plus frappants, les mieux constatés

peut-être, des etfets qu'un changement dans

les circonstances extérieures j/cut i;roduire

sur les animaux soumis à son influence.

Ces faits servent, dans tous les cas, à nous
faire pressentir la nature des déviations que
nous pouvons nous attendre à découvrir
dans les circonstances semlilables.

Si dans les cas que nous avons examinés ,

les causes extérieures avaient agi pendant
un temps j)luslong, les déviations produites,

nous sommes fondés à le croire, auraient été

plus considérables. C'est ce dont il sera fa-

cile de nous convaincre en comparant les

ditTérentes races des animaux de l'ancien

continent , dont la domesticité remonte à

l'époque la plus reculée.

Dans ce nouvel examen, il est vrai, nous
ne pouvons pas toujours olilenir d'une ma-
nière aussi positive la preuve que les diffé-

rentes races descendent originairement d'une
même souche, mais nous avons dans beau-

coup de cas un ensemble de semi-preuves

qui nous autorise à admettre lu fait au moins
comme extrêmement probable.

Les difTérences que l'on observe dans les

races d'animaux domestiques sont très-gran-

des, si l'on compare les termes extrêmes ;

mais elles sont aussi très-nombreuses , et

cntreles pointslesplus dislantsde la chaîne,

il se trouve tant d'anneaux intermédiaires ,

([u'il n'y a point de ligne de séparation mar-
quée comme nous en trouvons générale-

ment entre les esi)èces distinctes. 11 y a
[)assage des uns aux autres par degrés pres-

que imperceptil)les; de plus, les modifica-

tions qui se produisent dans la structure,

comme lesperfectionnements correspondants

qui s'opèrent dans l'instinct et les autres

facultés animales, sont en général d'une im-
portance proportionnée à l'état plus ou
moins avancé de la domestication, à la diffé-

rence qui existe entre la condition primitive

de l'espèce sauvage et celle de l'esjièce cul-

tivée i[ui en tire son origine, aux soins cpi'il

a fallu pour l'amènera cet état, et, enfin,

au temps qui s'est écoulé depuis qu'elle a

perdu son indépendance. Nous avons en ef-

fet, dans bien des cas, des preuves irrécu-

sables de pareils changements survenus dans
l'organisation et les habitudes , sous l'in-

fluence d'un changement dans le genre do
vie, et particulièrement à la suite du trans-

port dans un nouveau climat, et nous voyons
que les princi|)aux effets de ces déviations

du type primitif ont été l'oblitération de cer-

tains caractères et le développement de quel-

ques autres..

Pour mieux faire comprendre ces remar-
ques, j'ajouterai aux faits déjà exposés, quel-
ques autres faits qui mettent en évidence
l'infiuence des causes externes sur les races,

et je donnerai une courte description des

variétés les plus remarquables observées
dans les différentes espèces domestiques.

Le mouton est un des animaux le plus an-

cieimement réduits en domesticité, et les

variétés qu'il nous présente sont très-gran-

des. On a cru longtemps, et cela jiarait

même avoir été l'opinion de Cuvier, que
toutes les races de moutons domestique-;

provenaient, soit de l'argali de Sibérie, soit

du mouflon ou musmon de Barbarie. Aujour-
d'hui plusieurs naturalistes regardent la

chose comme douteuse; cependant, il ne pa-

raît pas y avoir de motif pour croire que
les races de moutons domestiques appartien-

nent à plus d'une espèce, quoiqu'elles diffè-

rent extrêmement dans difl'érents pays.

En Europe, les races varient beaucoup
sous le rapport de la taille, de la nature de
leur toison, du nombre et de la forme des

cornes, qui sont grandes chez quelques-uns,

et petites chez d'autres, qui manquent quel-

quefois aux femelles ou même à toute une
race. Les variétés européennes les j)lus inté-

ressantes sont : celles d'Espagne à laine fine

et crépue, et chez lesquelles les béliers ont

de longues cornes en s[)irale, celles d'Angle-

terre, qui diffèrent beaucoup entre elles

|)our la taille et la qualité de la laiuc; enfin.
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la race à longue queue, des parlies méri-
dionales de la Russie.

Les moutons de l'Inde et de l'Afrique, qui
ont aussi la queue très-longue, se distin-

guent parleurs jambes élevées, leur chan-
frein très-ronvexe, leurs oreilles pendantes,
et parce qu'ils no sont couverts que d'un
poil ras.

Le nord de l'Europe et de l'Asie a, pres-

que partout, de petits moutons à queue
fort courte. La race de Perse, de Tartarie et

de Chine, a la queue entièrement transformée
en un double globe de graisse; celle de Sy-
rie et de Barbarie l'a, à la vérité, longue,
mais aussi chargée d'une grosse masse de
graisse. Dans toutes deux les oreilles sont
pendantes, les cornes grosses aux béliers,

médiocres aux moutons et aux brebis, et la

laine môiéo de poils (864).

Plusieurs naturalistes ont soutenu que les

races particulières de moutons conservent
leurs caractères distinctifs , lorsqu'on les

transporte dans des climats différents de
ceux où ils constituent la race dominante.
Mais cette assertion n'est pas rigoureuse-
ment vraie; du moins elle soull're des ex-
ceptions. Pallas, dans sa description des
moutons de Kirghis, animaux dont la con-
formation très-remarquable présente l'exa-

gération du type de la race tartare, avait

fait la remarque expresse que ces moulons
enlevés à leurs plaines natales (les hauts
plateaux du centre de l'Asie), conservent,
sous quelque climat qu'on les transporte,

leurs caractères distinctifs, caractères qui
sont très-saillants, car nulle autre race ne
nous otl're un aspect aussi étrange , une
aussi haute stature. Les moutons Ivirghis

sont plus grands qu'un veau (|ui vient de
naître, très-lourds de forme, et ont quelque
ressemblance pour les proportions avec les

races de l'Inde. Leur tête est très-protubé-
rante ; leurs oreilles sont grandes et pen-
dantes; leur lèvre inférieure dépasse do
beaucoup la supérieure. La plupart ont sous
le cou des caroncules couvertes de poil ; au
lieu d'une queue véritable , ils ont une
énorme masse de graisse de forme arron-
die, et qui par-dessous est presque com-
plètement dépourvue de poil (8G5). Voilà
les renseignements que nous donne Pallas;

mais un voyageur allemand, très-bon obser-
vateur, qui a parcouru récenmient l'Asie

septentrionale, a eu occasion do les rectifier

en un poin: important.
M. Ermann nous apprend que les mou-

tons Ji grosse queue des Kirghis, lorsqu'on
les transporto en Sibérie, ne conservent
point les particularités qui les distinguent;
les herbages secs et amers des stepj)es ne
sont point favorables à la formation de la

matière adi|)euse, et les moutons y perdent
bientôt la masse de graisse de leur queue.
C'est ce qu'il a eu occasion d'observer près

(&Gi) CuviF.R, Bègnc animal, t. I", p. 278.
l&6ly\ Pallas, Uche durcit Sibcricii, etc.

(866) On lie cile, coiniim cxceplidii
, qu'un smil

cas, cl encore est il dout-jux. Pour Icus ks f;\ils (lui

de Schailansk, au nord de Tsharensberg.
MAme dans l'Oural méridional, dans les

pâturages d'Orenburg, ces moutons perdent
leur grosse queue après un petit nombre de
générations.

11 n'est pas rare, dans nos pays, de voir
former de nouvelles races de moutons chez
lesquelles prédominent certains caractères
particuliers estimés par tels ou tels éleveurs.
Cela se fait de deux manières ; d'une part,
en croisant des races déjà établies et bien
connues ; de l'autre, et c'est plus fréquem-
ment le cas, en choisissant ^/rurla reproduc-
tion, dans tout un troupeau, les individus
qui présentent déjà à un plus haut degré que
les autres les particularités recherchées, et
en procédant ainsi pendant plusieurs géné-
rations successives; dans ces cas, la variété
naturelle ou congénitale qui apparaît, peut-
être pour la première fois, dans un indi-
vidu, se perpétue en vertu de la transmission
héréditaire des caractères, qui est une loi de
l'économie animale.
On trouve un exemple frappant de ce fait

dans la formation d'une nouvelle race de
moutons dans l'état de Màssachussets, exem-
ple cité par plusieurs auteurs oui se sont
occupés de cette question.
En 1791 , dans la ferme de Seth-Wright,

une brebis mit bas un jeune mâle qui, sans
cause connue, se trouva avoir le corps plus
long et les jambes plus comtes que le reste
de sa race; les jambes de devant étaient cro-
chues. La conformation de cet animal , le

rendant incapable de sauter par-dessus les
clôtures, on voulut tenter de propager la

particularité qui le distinguait, et l'expé-
rience réussit : on obtint une nouvelle race
do moutons que l'on nomma, d'après la forme
du corps, la race loutre. Lorsque le père et
la mère appartiennent à cette race , les
agneaux qui en naissent héritent de cette
particularité de forme (860) : c'est, à ce qu'il
paraît, un fait constant
On trouve des chevaux à l'état sauvage

dans quelques parties de l'Asie et de l'Afri-

que, mais il est difficile de s'assurer s'ils sont
toujours restés dans leur état j)rimitif, ou si

ces troupes qui errent dans les forêts, étran-
gères aux soins de l'homme, ne descendent
point d'individus de race domestique qui se
seraient échappésàquelqueépoque inconnue.
Les naturalistes, d'ailleurs, ne sont pas d'ac-
cord relativement aufiaysquel'on doit consi-
dérer comme la patrie primitive de l'e.spèco.

Les races de chevaux domestiques nous
offrent, dans les difïérentes parties du monde
où elles sont répandues, de grandes variétés
de forme. Mais toutes réunissent si complè-
tement et d'une manière si apparente les

caractères manifestes et l'articuliers que
l'on considère comme spécifiques, et le pas-
sage entre ces différentes races se fait par
des gradations tellement imperceptibles, que

se rattachent h la race loutre, je renvoie le leclenr
à un Mémoire du colonel Hunipliries, inséré dans
les Transactions pliilosuiihiqucs de 1813, tt dans les

Anncls of philosophj rie Tlionisoii.
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Ton ne Joulo aucuiieiiiont qu'elles apiiar-

tionnent toutes à une seule es|iô(;c. Cepen-
danl, sous le rapport de la taille, si on eoni-

pare les races extrêmes, on trouve enti'o

elles de très-grandes ditlY'ri'nces , et sous
d'aulres rapports elles nedillorcnt pas moins.

Les plus grandes lacesse trouvent surtout
dans les pays <iu Nord, en Tarîarie et dans
l'Europe septentrionale. En Arabie et en
j^arbarie, elles nous présentent des formes
sveltes et légères. (Juant aux races des par-
ties civilisées de l'Europe, on les a formées
en croi,-ant diversement entre elles celles

(pie nous venons d'indi(iuer et aussi en pro-
pageant avec soin certaines qualités j)arti-

culières qui, de temps à autre, a[)j)araissent

spontanément et (|ui sont de la nature des
variétés accidentelles ou naturelles.

On sait que les chevaux sauvages ont
toujours des proportions un peu ditl'érentes

des races les [ilus perfectionnées. Leur tête

est plus forte, leur Iront arrondi et arqué;
leur poil est rude, long et crépu (8fi7]. Hlii-

nienbach, même, remar(|ue que la ditlérence

dans les formes de la tête osseuse chez les

races humaines les plus dissemblables, est

moindre que celle qui existe entre la tète

allongée du cheval napolitain et celle du
cheval de race hongroise, remarqualile par
sa brièveté et le développement de la niA-

choire inférieure. Dans noire pays Uième, il

y a entre le cheval de course et le cheval de
trait une différence très-grande, non seule-

ment dans la forme de la tête, mais dans les

formes générales de tout le squelette.

La remarque relative aux proportions de
la tête et à la forme du front des chevaux
sauvages, a été faiteirabordparPennant(8G8),
puis confirmée par Pallas, qui nous a fourni

les moyens d'en faire une application à une
race qu'il décrit, race provenanldes chevaux
qui sont devenus sauvages dans la Sibérie

orientale, et se sont dispersés dans les vastes

plaines voisines des sources du 'fschugan.

Ces animaux, qui sont arrière-descendants
de chevaux domestiques, diffèrent mainle-
iiant de la race russe, en ce qu'ils ont la tête

plus forte et les oreilles plus pointues; leur
crinière est courte et rude, etleur queue s'est

notablement raccourcie. On dit qu'ils sont

pres(iue uniformément bruns ou de couleur
foncée; il est très-rare de voir parmi eux des
individus noirs ou pies. Pallas ajoute que les

traits principaux ([ui les distinguent et qui
peuvent être considérés comme des carac-

tères acquis par la race depuis qu'elle est

devenue sauvage dans le désert, sont : une
tête plus grande et un front plus voûté (pie

dans la race domestique, les lèvres plus ve-
lues et la crinièro descendant plus bas sur
les épaules, les membres plus forts, le dos
moins arqué et plus étroit, les sabots j)lus

petits et plus pointus, les oreilles plus

longues et ]>lus inclinées en avant (809).

Quant aux bœufs (jui nous présentent des
races tiès-nond)reuses et très-diversifiées,

leur souche sauvage primilive paraît s'être

perdue, car il a été prouvé par Ciivier que
Vurus ou aurochs constitue une espèce dif-

férente. On ne connaît réellement des ani-

maux qu'on suppose avoir a[iparlenu à cette

souche sauvage, que des restes fossiles, et

même, dans les crânes que l'on en possède,

on trouve cjue les cornes sont dirigées en
avant et en b.i'^, dis|insiiion dans laquelle

certains naturalisirs élaiciil portés à voir un
caractère spécilique. Mais la giandeuret la

direction des cornes varient beaucoup dans
les races domcsli(iues; on ne peut les con-
sidérer que comme des caractères de races ;

et en effet, c'est par ce signe que plusieurs

de nos races sont distinguées dans le lan-

gage des agronomes. Ainsi, en Angleterre,

nous avons la race à longues cornes, celle

à cornes courtes, et la race à cornes moyen-
nes, qui passe pour être l'ancienne race bre-

tonne et qu'on suppose descendue de la sou-

che galloise et écossaise.

En Abyssinic, les bœufs sont remarqua-
bles par la longueur démesurée de leurs

cornes. Dans le Paraguay, Azara a vu avec
surprise une race de bœufs sans cornes, pro-
venant d'une race (ju'on savait en être pour-
vue. A ce fait, déjà assez curieux, il ojipose

comme contraste un autre fait beaucoup
])lus extraordinaire, en le prenant pour
vrai, savoir : que dans le môme jiays on ob-
serve quel(iuetois des chevaux cornus.

De très-grandes diversités dans la forme
de la tète et lesi>ro|iortions tles membres ont
été signalées par Meckel, Sturm, Carus et

autres écrivains, comme existant jiarmi les

difl'érentes races de bœufs de l'Europe (870).

Occupons-nous maintenant des variations

dans res[/èce du chien.
« Le chien doniesti([ue, dit F. Cuvier, est

la conquête la plus complète, la plus singu-
lière et la plus utile qno l'homme ait faite ;

toute l'espèce est devenue notre propriété ;

chaiiue individu est tout entier à son maître,

prend ses mœurs, connaît et défend son bien,

lui reste attaché jus(|u'à sa mort; et tout

cela ne vient ni du besoin, ni de la con-

trainte, mais uni(piement de la reconnais-

sance et d'une véritable amitié. La vitesse,

la force et l'odorat du chien en ont fait pour
l'homme un allié ]iuissant contre les autres

animaux, et étaient peut-être nécessaires à

l'établissement de la société. 11 est le seul

animal qui ait suivi l'homme par toute lu

terre. «

Quelques naturalistes supposent que le

chien appartient à la môme esf;èce que le

loup ; d'autres veulent (pie ce soit un cha-
cal apprivoisé; ces deux esi)èces, en effet,

ressemblent au chien beaucoup jilus que lu

(807) Pënnant, Ilist. des quadrupèdes.—G.CuviEn,
Règne animal.

(808) Pennant, Hist. des quadrupèdes.— G.Clviek,
Rèfinç animal, t. I".

(809) I'ai,ia>-, /iV/sf, etc., ubi iuvru.

(870) J.-F. Meckki., Trailé d'analomie compan'c.—
f^TVKM, Raceiiiciclien der vcrschiedcuen lluu.slliière,i-U-.

— C.-G. C.\nif, Trailé démeiilaire d'unatomic com-
pnn'c; Paris, ISÔK, t. I", p. 2iO.
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renara ; et, quoique M. Marcel de Serres ait

signalé certains caractères qu'il considèi'e

comme constituant des dilTérenees spécifi-

ques entre le cliien et ses trois congénè-
res (871), bien des gens doutent encore que
le cliien et le loup soient d'espèces distinc-

tes. Mais toutes les diflerentes races de
cliiens sont-elles les variétés d'une seule et

môme espèce ? Voilà ce qui a été souvent
m(s en (juestion. Les jilus savants naturalis-

tes, ceux qui se sont le plus consacrés à l'é-

lu le de l'histoire des espèces sont pour l'af-

ticmative, et M. Fréd. Cuvier, en particulier,

s lutient fortement cette opinion. Il fait re-

marquer que si nous prenons toutes ces va-
rétés pour des races permanentes, c'est-à-

dire ]iour des espèces ])rimitivement distinc-

tes, et que nous admettions en même temps
(jiie ces races ne sont susceptibles que de
peu ou point de modifications, il sera néces-
s lire de reconnaître au moins cinquante es-
pèces ditiérenles de chiens, toutes distin-

guées les unes des autres par des caractères
permanents.
Peu de personnes, dit Cuvier, pourront ac-

ceptcrsérieusementunesiippositionsi impro-
bable ; elle devient, en etfet, de plus enpbis
difficile à a Imettre lorsque, comparant entre
elles les dilférentes races de chiens, on con-
sidère la série de changements progressifs

qui s'observent dans leur structure physi-
que. Les races qui sont le moins complète-
ment réduites à l'état domesti(jue et celles

qui sont redevenues sauvages, comme le

ciingo ou chien de la Nouvelle-Hollande,
diffèrent peu du loup i)our la forme de la

tôlt et pour d'autres caractères ; tamlis que
les races les plus cultivées, celles dont les

facultés ont élé le plus dévelopjiées et les ha-
bitudes les plus changées par la domesticité,
sont aussi celles qui s'éloignent le plus de
cette forme, celles chez lesquelles nous trou-
vons particulièrement le front le plus ar-

rondi et le plus voûté, le cerveau le plus dé-
veloppé. Les chiens de la Nouvelle-Hollande
sont presque h l'état dénature, presque sau-
vages. Us deineurent dans le creux des ro-
chers et vivent sans le secours de l'homme,
en chassant pour leur compte les animaux
sauvages dont ils se nourrissent ; même lors-

qu'ils chassent de compagnie avec les natu-
rels du [>ays, c'est |/lutôt en qualité d'asso-

ciés qui seront l'étribués de leur peine par
une jiart du butin, que comme des ani-

maux dressés, comme des animauxdomes-
tiques (872). Le mjseau du chien australien
n'est point raccourci comme celui du dogue,
ni allongé comme celui du lévrier, mais res-

semble au museau du mâtin; ses oreilles

sont droites, mobiles et ont l'ouverture di

(571) F/oiliile est plus grand rlioz le cliien que
rli '/, II' i<iiaiil, et elle/, le renard que chez le loup.

Yoij. .Mviicr.i, DE Seriius, Observations sur les curac-
ih-fs ilhtiiulifs (lu chien, du toup et du renard, four-
nis pur leur squelette. { Bibliothèque universelle de
Ceiiève; 1835, t. I.VIII, p. 250.)

(572) I Bien difléieiit di; nos chiens domesllipies,

il n'a ji'icunc idée de la propriété de l'homme. Il si;

jetl" avec fiirrtn- sur la volaille, cl semlile ne i>"ètie

rigée en avant; les sens de l'odorat et de
l'ouïe sont chez eux assez fins. Ils sont gré-
gaires, et chassent quelquefois en troupes
de deux cents individus, et ils ne souffrent
point l'approche des chiens qui n'appartien-
nent point à leur bande. Le crâne du chien
de la Nouvelle-Hollande difî'ère peu de celui
du loup. Chez l'un et chez l'autre, la tête est
très-plate, et la cavité qui contient la cer-
velle est proportionnellement très-petite;
cela tient à l'aplatissement des os temporaux
et pariétaux i\m, A partir de leur bord ex-
terne et inférieur, se dirigeant vers la ligne
médiane, en suivant deux plans presque
horizontaux, et se rencontrant ainsi sous un
angle très-obtus, forment à la cavité céré-
brale un toit tout à fait aplati. Le chien da-
nois et le mâtin ressemblent, pour la forme
de la tête, au chien de la Nouvelle-Hollande,
et n'ont guère un plus grand développement
d'intelligence ou de sagacité.

Le basset et le chien courant diffèrent des
races précédentes en ce qu'ils ont les os
pariétaux plus arqués, ce qui laisse un plus
grand espace au cerveau.
Le lévrier a le museau plus grand et les

sinus frontaux plus petits que le chien cou-
rant. Le sens de l'odorat est assez peu déve-
lo|ipé dans cette race. Le chien de berger

,

(pii montre une sagacité bien plus grande
(pie les chiens de chasse dont nous venons
do parler, et que Buffon considérait à tort

comme le moins modifié par la domesticité

,

nous offre une cavité crânienne très-spa-
cieuse. Dans la tête de cet animal, l'os tem-
poral n'est point aplati ou légèrement courbé
a partir du bord inférieur, de manière à for-

mer une faible élévation par sa rencontre
avec celui du côté opposé ; mais, au con-
traire , dans sa première moitié il s'élève

perjiendiculairement , et de là il s'arrondit

pour former la vo(!lte de l'espace occupé par
le cerveau. Le chien à loups ressemble au
chien de berger. Chez l'épagneul et le bar-
liet, la capacité du crâne est encore beaucoup
plus grande que chez le chien "de berger , et

ces races , dans toutes leurs variétés, sont
remarquables par le développement des sinus
frontaux, dévelii]ipenient qui est assez consi-

dérable pour donner à la li^ne du front une
direction presque perpendiculaire à celle

des os du nez ; la mâchoire inférieure est

très-arquée. La tête du dogue diffère remar-
quablement de toutes les variétés précéden-
tes ; les parties postérieures du système des
os faciaux sont placées plus haut que le

museau , et les mâchoires ont une direction

recourbée ; le museau est raccourci et plus

large que long ( dans le rapport de quatre à

trois) ; enfin le crâne du dogue est beaucoup

jamais reposé que sur lui-même du soin de se nour-
rir. > No nous olTre-t-il pas le tableau que Buffon

peiiU de l'homme el du chien sauvage s'eiiti'aidant

l)our la première fois ,
poursuivant de concert la

proie qui doit les nourrii', et la partageant ensemble

après l'avoir atteinte. ( F. Cuvier, Sur le chien des

habitants de la Nouvelle - Hollande , Annales du

IHusi'um, I. XI, p. -WS.)
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moins développé, que coiui du chien de

berger, et les os pariétaux , au lieu d'être

arqués , se portent directement l'un vers

l'autre, et se rencontrent sous un angle pres-

que droit. Le degré d'intelligence que l'on

observe dans ces races est évidemment en
proportion de la capacité du crâne. Le chien
à loups, Icîjiagncul et le barbet sont d'une
intelligens'e «lerveillcuse, et semblent com-
prendre la voix de l'homme.

Lorsqu'elles repassent plus ou moins com-
plètement à l'état sauvage ,

qu'elles rejiren-

nent un genre de vie plusdiiiérent de celui

qui leur était naturel avant qu'elles eussent
été soumises à l'homme , les diverses races

de chiens se rapprochent partout du t-yjie

que l'on suppose avoir appartenu à l'espèce

dans son premier état.

Les diverses variétés de chiens diffèrent

beaucoup entre elles relativement à la taille,

au volume , à la forme des oreilles et de la

queue , au nombre des vertèbres caudales
qui, suivant les races, varie depuis seize

jusqu'à vingt et une et même vingt -deux.
Quelques races ont aux pieds de derrière un
doigt additionnel , de même que dans l'es-

])èce humaine certaines familles ont six

doigts, et lieaucoup de chiens ont une fausse

molaire de plus , placée tantôt d'un côté île

la mAchoire et tantôt de l'autre.

Le pelage présente dans les diverses races

de chiens de très-grandes différences sous le

rapport de la couleur, de la finesse , de la

longueur et do ladisj)osition. Les chiens des
cliuiats froids ont ordinairement deux sortes

de poils , un poil fin et laineux près de la

peau, et de longs poils soyeux. Dans les cli-

mats tropicaux, le premier diminue et finit

par disparaître entièrement. La même chose
arrive dans nos demeures oii ces animaux
sont à l'abri de l'inclémence des saisons. Le
chien turc , ou pour mieux dire le chien de
Guinée, a la peau nue et huileuse, le dogue,
le lévrier et le chien courant ont le poil ras

et lisse. Le chien de berger , le chien de la

Nouvelle-Hollande, le mâtin et le chien d'Is-

lande ont le poil plus long que ces derniers,
mais beaucoup plus court que l'épagneul, le

jjarbet et le bichon ; il y a encore quelques
races de cldens qui ont le poil laineux et

frisé. L'espèce du chien nous offre
, quant à

la nature du pelage, presque toutes les varia-

tions que l'on pourrait trouver dans la.classe

entière des mammifères (873). On doit'obser-

ver que ces variétés dans le jioil , ainsi que
d'autres caractères de races , ont eu d'abord
une relation avec le climat, mais sont deve-
nus des variétés permanentes qui se perpé-
tuent sans s'altérer, comme cela arrive pour
les traits iistinctifsde certaines races humai-
nes , car nous voyons à peu près toutes les

variétés de chiens se propager dans le même
climat, sans éprouver aucune modification

renianiuable , et , lorsqu'il n'y a point de
croisement , les cjualités physiques et psy-

chologiques de chaque race se transmettent

avec irès-peu de variations. Les variétés

parmi les chiens sont donc devenues des
variétés permanentes.

Pallas a depuis longtemps fait remarquer
qu'il n'y a point d'animaux domestiques qui
offrent'une plus grande variété que les gal-

linacés. Certaines races sont très-grandes

,

d'autres petites , d'autres tout à fait naines.

Il y en a qui ont de petites crêtes ; d'autres

les ont grandes et doubles; d'autres, enfin,

n'ont sur la tête (ju'une touffe de plumes.
Chez quelques-unes , les jambes sont nues
et jaunes; chez d'autres elles sont garnies

de plumes dans toute leur longueur. Ce qui

est plus remarquable encore, c'est qu'il existe

une race sans croupion , laquelle môme est

assez commune dans quelques jiarties de

l'Angleterre, et d'une autre qui a cinq doigts

à chaque pied. La poule, de Patloue , dont

Pallas a donné la description , présente dans
la conformation et la capacité du crâne un
caractère de singularité qui constitue une
déviation de la structure ordinaire ,

plus

grande peut-être qu'aucune de celles qu'on
jieut rencontrer dans les autres espèces

d'animaux (87V).

Après avoir examiné les phénomènes les

plus frappants de la variét''' dans les races

,

nous devons essayer de tirer quelques con-
clusions relativement à la nature de ces

déviations , et d'établir, relativement à leur

étendue , un petit nombre de propositions

générales.

Il est certain que nous devons considérer

ces variétés non point comme des phénomè-
nes fortuits et accidentels, mais comme le

résultat d'une tendance particulière ou d'une
force en vertu de laquelle il se produit dans
l'économie animale des changements qui

sont nécessaires pour que l'espèce ou la race

placée sous l'influence de certaines condi-

tions extérieures puisse continuer à exister.

BRimenbach, qui a été le premier à obser-

ver cette tendance, lui a donné le nom de
hilchingstrieb ou nisus format irus , et cette

dernière dénomination a été adopl/'C par

M. Geoffroy Saint-Kilaire , ainsi (|ue par

d'autres auteurs cpii ont traité de l'histoire

naturelle. C'est une puissance vitale ex-islant

dans les corps animés ,
puissance en vertu

de laquelle l'organisation reçoit des circons-

tances extérieures une direction particulière,

et olfre quelquefois des déviations très-sen-

sibles de son uniformité générale.

Comme exemple de l'aition de cette force ,

Bliimenbach cite le fait de l'apparition des

galles sur plusieurs espèces d'arbres, et par-

ticulièrement sur le rosier. Dans ce dernier

cas, la piqilre d'un insecte qui introduit son

œuf dans l'écorce du rosier , détermine le

dévelojipcment d'une production très-singu-

lièrement organisée, qu'on désigne quelque-

fois sous le nom de bedeguar. Ces bedeguars

ne ressemblent en rien aux diverses produc-

(875) Recherches snr les carndères osléolofjitine Paris
qui distivguent les principales races de chien dômes (SI

("/"(• , Diir M. Frcd. Civier. ( Ann. du Muséum ; in 1"

IS12, t. XMII, p. 055.)

il l'.viiAS, .S.-ici7rym ;c'o/c;//V(ï; B.Toiiiii l iii\>.
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îions qu'on peut vuir naître sur lo rosier,

(juanil se-, l'onciions végétales s'acnomplis-
scnl d'une manière régulière , et que son
ori;anisation n'est soumisp, à l'action tl'au-

cune cause perturbatrice ; mais ils se res-

semblent de tout point entre eux, et ressem-
blent aussi à beaucoup d'égards aux autres

productions analogues qui se développent
sur des arbres ditîérents, sous l'inlluence des
mêmes causes. Ces excroissances ,

quoique
anormales en apparence, sont toutes réguliè-

res et sujettes à des lois déterminées. Les
arbres d'espèces ditTérentes ont cbacun leur

galle particulière. L'organisation, dans ce

cas, reçoit sous l'influence des circonstances
particulières , une nouvelle direction , et

c'est aussi le cas lorsque des plantes ou dos
animaux se trouvent , par une cause quel-
conque, plaies dans des conditions différen-

tes de celles auxquelles ils avaient été dans
l'origine ou depuis longtemps soumis.

Les faits que j'ai déjà cités montrent clai-

rement que des changements de cette nature
tendent, en général, à la conservation des
espèies, tendent à assurer la continuation
de leur existence sous l'empire de condi-
tions nouvelles; et c'est en cela que consiste

la théorie de raaclimatation. Mais il faut re-

marquer que le changement de climat n'est

qu'une des occasions dans lesquelles celte

tendant-'e est appelée à agir; et, par exemple,
elle ne se manifeste pas moins dans les chan-

gements d'habitudes qui sont la conséquence
du passage à l'état domestique. La domesti-

cation, qu'il me soit permis de hasanier ce

mot, paraît même produire dans toute l'exis-

tence un changement beaucoup plus grand
que no le ferait tout déplacement d'un jinys

à un autre, tel qu'on le concevrait possible

dans l'état d'indé|)endance; ses résultats ma-
tériels ont une bien plus grande portée pour
modilier la nature des animaux. La domesti-

cation n'est point un changement accidentel

et temporaire produit chez un individu,

mais la modification d'une race, qui par là

devient propre à vivre dans de nouvelles
conditions.

On a souvent observé que, sous l'in-

fluence de la domestication, les instincts de
l'espèce sauvage paraissent se perdre ou s'al-

térer profondément. Le docteur Hancock a

très-bien remarqué que le chien, ]iar suite

d'une longue association avec l'homme, a

acquis certains caractères cjue l'on ne peut

considérer que comme des imitations, ou
reut-être comme une faible lueur de rai-

son (875). Ces manifestations, ainsi que le

remarque l'iiabile écrivain, sont par leur

nature complètement différentes des phéno-
mènes psychologiques qui se peuvent obser-

ver dans des animaux à l'état sauvage, à

quelque es[jèce qu'ils appartiennent. Les fa-

cultés d'où dépendent ces phénomènes nou-
veaux, et en général toutes celles qui sont

(ST.'i) Th. IIa.ncock, Essnij on iiisliiict. ; l.onilon,

iii-8'.

(87(1) On peut se fiiirc une iilée de rimmensité de

CCS (lifl'érciiccs , C!i ctuiliaiil riiibluire de coilains

des caractères de l'état de domesticité, ne
peuvent point être dévelo])pées dans l'animal
que l'on a pris dans les bois, môme quand
on l'a apprivoisé aussi complètement que
peut l'être un individu considéré isolément.
L'immense différence qui existe, sous le

rapport des instincts et des habitudes, entre
nos chiens domestiques et leurs sauvages
ancêtres (876), ne peut être considérée que
comme la somme ou la résultante d'une série

de changements qui ont continué à se pro-
duire jiendant une longue suite de généra-
tions, chacune de ces générations successi-
ves présentant des caractères de plus en plus
en harmonie avec les nouvelles conditions
d'existence sous l'empire desquelles la race
a été amenée à exister.

La cause finale de cette aptitude à des

transformations successives, que la nature a

donnée aux êtres vivants, est sans doute
très-facile à découvrir, puisqu'il est évident

que sans une telle aptitude il ne saurait y
avoir, à proprement parler, d'animaux do-
mestiques; mais ce, n'est point à la théorie

des causes finales que nous avons eu recours

pour établir le fait, bien qu'il n'y ait pas de
grandes difficultés à rattacher aux principes

de la philosophie inductive un argument qui

porte avec soi de tels caractères de probabi-
lité : le fait repose sur des [)reuves positives

sur l'observation des phénomènes. Afin de
pénétrer plus avant dans la nature des mo-
difications produites par l'acclimatation et la

domesticité, et pour avoir l'occasion d'ajou-

ter quelques preuves à l'appui des conclu-
sions que nous avons déjà tirées, nous éta-

blirons trois divisions dans l'ensemble des
phénomènes de la variation. Nous considére-

rons donc séparément ;

1° Les différences de structure organique,
comprenant toutes les variétés d'apparence
extérieure que l'on peut signaler chez des

créatures appartenant à une môme souche
primitive, variétés dans la forme, la stature,

la proportion des parties, etc.

2° Les diff'érences physiologiques, ou les

variétés relatives au tempérament, à la

constitution intérieure et aux fonctions de

l'économie animale. Au premier abord, il

semblera sans doute peu probable que des

variations telles que nous en signalerons

puissent se produire dans des êtres apparte-

nant à une même espèce ou à des rejetons

d'une souche commune; mais si nous consi-

dérons les différences qui existent souvent

entre les individus d'une même famille nés

et élevés dans les mômes conditions, on sen-

tira qu'il n'y a aucune improbabilité à sup-

poser que de plus grandes déviations puis-

sent se produire sous l'influence de condi-

tions très-différentes entre elles.

3" Les variétés psychologiques ou les di-

versités dans les instincts, les habitudes,

les facultés intellectuelles et morales autant

rliiens qui, sous les rapports psycliologiques ,
doi-

vent dill'orer forl peu de l'espèce type, par exemple,

celle du chien de la Nouvelle-Hollande et de tei-

laines lacrs qui vivent à l'élat sa;i\ai;e.
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que ces dernières peuvent ôtre le partage
(les animaux inférieurs.

Variétés dans la structure organique. —
Piiisque l'on peut observer, cliez des inrii-

vifius descendants des mêmes parents, des
variétés dans la forme et la structure , et

qu'il existe d'ailleurs manifestement chez
toutes les espèces d'êtres organisés une ten-
dance à la reproduction, par voie de géné-
ration, des particularités corporelles qui
sont une fois survenues dans une lignée

,

nous avons dans la réunion de ces deux
faits un point de départ d'autant moins con-
testable

, qu'il n'existe aucune espèce ani-
male (pti ne nous offre des variétés. Mais
ces déviations d'un type commun sont tou-
tes comprises dans de certaines limites , et

n'.ilièrcnt ])oint le caractère permanent et
s]iécili'(iie (le l'espèce.

Il n'est pas toujours facile de déterminer
en quoi consiste ce caractère sjjécifique, et

quelles sont les propriétés susceptibles do
variations. En général , les caractères qui
sont le plus permanents sont ceux qui ont
la plus grande intluence sur les liabitudes
et le caractère psychologique de l'espèce

,

comme le nombroet la forme des membres,
les organes du mouvement, les organes des
sens, le nombre et la disposition des dents.

Les caractères extérieurs, tels que la cou-
leur, la nature du pelage , la taille, la lon-
gueur des membres et en général leurs pro-
portions, sont plus sujets à changer.
On sait que ces variétés sont plus nom-

breuses et plus remarqualjles dans les es-

pèces passées à l'état de domesticité et qui
continuent à se propag-?r-dans des condi-
tions quelquefois bien dilîérentes de celles

(jui leur étaient naturelles dans l'état libre

et sauvage. Toutes les espèces d'animaux
que l'on a trouvées capables de se plier à
la domesticité sont donc divisées en un
grand nombre de races diverses, tandis que
parmi les habitants indomptés et indomp-
tables des déserts, on trouve comparative-
ment très-peu de diversité.

Le chien, qui depuis les temps les plus
reculés, est le compagnon de l'homme et

l'a suivi dans tous les climats, est peut-être
l'animal qui présente les variétés les plus
nombreuses et les plus caractérisées.

Entre les différentes races de chiens nous
observons en effet les plus grandes dissem-
blances, tant dans les formes que dans les

caractères psychologiques Sous ce double
rapi)ort, les chiens forment un contraste
avec les éléphants , qui se propafrent rare-

ment en captivité, et qu'il faut presque
toujours aller chercher dans leurs forêts

natales; ceux-ci, comme on pouvait s'y

attendre , s'écartent très-peu du type com-
mun, du type [)rimitif d'organisation.

La forme de la tête nous offre les exem-
ples les plus frappants de variétés relatives

au système osseux, et elle nous fournit

quelques-uns des principaux traits qui ca-

ractérisent certaines races particulières.

C'est une remarque (jui a déjh été faite par
plusieurs anatomistos, particulièrement par
J.-F. Meckel et par Sturm. Ce dernier même
a écrit un livre e.r professa sur les variétés
de formes que présente celte partie dans
les races bovines. La longueur propor-
tionnelle et l'épaisseur du cou constituent
également des caractères distinctifs parti-
culièrement dans les races chevalines. Mec-
kel remanpie aussi que les proportions en
longueur, largeur et épaisseur des parties
postérieures du tronc, fournissent des signes
de môme ordie , et qu'il en est de même
de la longueur de la queue et de sa gros-
seur. Le plus ou moins de largeur du bas-
sin est encore un caractère qui se transmet
jiar la génération et devient constant dans
les produits; enlin, il y a des variétés éga-
lement constantes dans la longueur relative
des membres antérieurs et postérieurs et
dans les proportions qu'ils ont avec le reste
du corps.

On trouve, de plus, dans certains tis-
sus, dans certains systèmes de rorc;anisme,
des variétés auxquelles Meckel n'accorde
qu'une importance secondaire , mais qu'on
voit néanmoins se transniji.^'G fr-éqrrem-
ment par la génération, et devenir des
caractères permanents. Telles sont les va-
riétés qui s'observent dans la structure et le
développement de l'épiderme et de quelques
autres parties des téguments conuuuns. Les
écailles, les plumes, les poils, et, jusqu'à
un certain point, les cornes, peuvent être
considérés comme dépendants de ce tissu
auquel correspond l'épithélium dans les sur-
faces internes.
De semblables variations se montrent en-

core , suivant Meckel , dans certaines parties
de l'organisme qui sont en ra[)port plus ou
moins direct avec les fonctions rejiroduc-
trices,et avec l'allaitement. Ici notre au-
teur fait allusion à l'élongation des organes
mammaires et à ces accumulations de graisse
que nous observons également chez quel-
ques races humaines et chez quelques races
de bétail de l'Afrique méridionale.
La taille et en général le volume du corps

caractérisent aussi certaines races, comme on
peutl'obscrverpourleschevaux, les bœufs, les

moutons et les chiens. Chez la dernière es-
pèce sourtout on observe, sous ces rapports,
de singulières variétés.

La couleur et en particulier celle de la

peau et de ses dépendances, présente aussi
des caractères distinctifs, quoique peut-être
plus variables et moins généraux. Une seule
couleur, avec des nuances diverses, est
souvent, en effet, commune à toute une
race (877)

Variétés physiologiques ou diversités dans
la roustitulion intérieure. — Les individus
diffèrcnl tellement sous ces rapports qu'il

n'y a aucune ditiiculté h concevoir les diffé-

rences existant entre des races longtemps
séparées, quoique sorties primitivement de
la uiêmesouclie. Une certaine uniformité de

(877; Traité qércral d'anatomtc comparée , par J.-F. Meckci,, Ua,l. ; Paris, ISôô, t. VIII, p. 8.
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constitution, ou-, sauf quelques déviations

dont les limites sont toujours assez étroites,

la constance h obéira certaines lois de l'éco-

nomie animale, appartiennent au caractère

spécifique de chaque race originelle. Ainsi,

la durée moyenne de la vie est, pour chaque
espèce, comprise entre certaines limites.

Pour chacune, il y a des limites semblables,
quant aux circonstances relatives à la repro-
duction, telles que le nombre des petits, les

époi(ues et la fréquence des naissances, la

durée do la gestation chez les mammifères,
et, ch'ez les oiseaux, celle de l'incuba-
tion, etc. 11 y en a enfin pour le temps que
dure l'éducation ou l'allaitement des pe-
tits.

Le développement et la décadence phy-
si(jues, également réglés par la nature, ont
lieu dans chaque espèce, d'après une certaine
loi. Les époques auxquelles les individus
atteignent l'état adulte, les différenli chan-
gements que la constitution éprouve à cer-
tains âges, les époques de plus grande vi-

gueur et de déclin, et la durée totale de la

vie, sont fixés, quoique avec des exceptions
individuelles et des variétés pour chaque es-
pèce d'animaux. 11 y a des exceptions et des
variations, mais ces exceptions, je le répète,
sont resserrées entre certaines limites et

obéissent à des lois définies.

D'un autre côté, on peut observer comme
un fait très-général, que des animaux qui
se ressemblent extrêmement, mais qui sont
cçiiendant spécifiquement distincts dilfèrent

d'une manière tranchée sur tous ces points.
D'après ce qui a été dit, nous devons nous
atlendre à trouver des variétés à cet égard,
même dans les limites d'une seule espèce et

ces variétés seront encore des signes carac-
téristiques de races. L'observation de M. Rou-
lin que nous avons citée plus haut, sur la

dilférence qui existe entre les vaches de l'A-

mérii[ue du Sud et celles de l'Europe, rela-
tivement au temps oii elles donnent du lait,

peut nous préparer à trouver d'autres dévia-
tions analogues.

L'histoire des maladies locales ou endé-
miques nous fournit un certain nombre de
faits ({ui prouvent que des populations qui
ont demeuré pendant plusieurs générations
dans une certaine contrée, ont acquis' une
constitution différente de celle qu'avaient
leurs ancêtres, quand ils s'y sont établis. Des
maladies, auxquelles les premiers colons n'é-
taient pas sujets, apparaissent parmi eux. La
disposition à contracter de telles atfections
n'existe dans la race qu'après un séjour
constant, pendant plusieurs générations, dans
les contrées où ces maladies sont endémi-
<[ues ; mais à la fin la race est entièrement
acclimatée et aussi susceptible que les a\i-
ties liahitanls des maladies auxquelles ces
derniers sr^nt définis longtemps sujets.
IJescararirrespsychologiques.—Lesinstincts

et les habitudes des animaux ont été beaucoup
étudiés comme objets de curiosité et de spé-
culation, mais pas autant comme signes ca-
rajéristiques d'espèces. Dans les animaux
inlcrieurs, ces phénomènes sont étonnam-

ment diversifiés, et l'on sait que chaque
espèce a ses habitudes particulières qui dif

fèrent de celles des autres espèces du même
groupe; quant aux différences qui peuvent
se trouver, relativement aux caractères psy
chologiques, dans les limites d'une seule

espèce, on s'en est encore très-peu occupé.
Ce sont là deux différentes séries de faits

qui méritent d'être prises en considéra-
tion.

On est porté à croire que dans l'état de
nature ces propriétés, comme celles qui
constituent les caractères extérieurs, doivent
en général être uniformes, mais qu'elles

doivent aussi être susceptibles de varier sous
l'influence de l'homiue.
Chez les insectes, c'est une chose très-re-

marquable que la diversité qui existe d'es-

pèce à espèce, sous le rapport des habitudes,

et cette diversité s'étend à toutes les mani-
festations de leur activité, à tous les actes

de leur existence. Ils ont différentes métho-
des de pourvoir aux besoins de leurs petits;

ils construisent leurs niils de matériaux dif-

férents; ils les placent dans des situations

différentes; ils ont des manières différentes

de déposer leurs œufs et de les protéger;
chaque particularité dans 'es habitudes de
l'espèce étant d'ailleurs commune à tous les

individus qu'elle comprend.
Afin d'être entièrement convaincu de la

vérité de cette remarque , on n'a qu'à lire

l'admirable description que MM. Kirby et

Spence nous ont donnée des hyménoptères,
jirincipalement des alieilles sauvages et des
guêpes : la aylocopa violacea, qui perce des
galeries cylindriques dans des troncs d'ar-

!)res; la melitta fodiens, qui perfore la terre,

Yapis nianicala, qui dépose dans des trous ses

œufs envelojipés d'une coque membraneuse ;

ïapis muraria, qui bâtit [lour eux des murs
en maçonnerie; Vapis papaveris qui les cou-
vre de feuilles de coquelicot; VA. centuncu-
laris ou i-osenbiene, qui tapisse de feuilles de
rose les trous qu'elle a creusés pour eux; ce
sont là autant d'espèces d'abeilles beaucoup
l)lus distinctes les unes des autres par leurs

habitudes spécifiques, que par aucune parti-

cularité découverte dans leur organisation.
Des variétés analogues dans les instincts

distinguent les différentes espèces de guêpes,
parmi lesquelles Vodijnerus muraria est une
des plus remarquables. Nous trouvons des
difl'érencesdemême nature parmi les diverses
espèces dccynips, dont l'une produit la galle

du rosier, une autre celle du chêne, et une
troisième la galle du carica ou figuier sau-
vage: nous en trouverions de tout aussi mar-
quées parmi les diverses espèces du genre
tincael du genre fijrfi(//o. Chaque espèce dans
ces divers groupes obéit à des lois qui lui sjnt
entièrement projires et qui sont distinctes de
celles qui régissent toutes les autres espèces.
D'autres lamilUes d'insectes et d'arachnoïdes
sont également diversifiées par des habitudes
jiropres à leurs espèces respectives : ainsi,

parmi les araignées, chaque espèce, pour ainsi

(lire, a une méthode jiarticulière pour ourdir

sa toile.
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Parmi les instincts les plus surprenants

(les mammifères, il faut signaler les pen-
chants qu'ont à émigrer les lemmings ou
rats voyageurs. Leurs émigrations sont,

canime "chacun sait, exécutées avec une ac-

tivité surprenante et un accord merveilleux
;

mais, pour ce qui a rapport à ces voyages,

comme pour plusieurs d« leurs autres liaiji-

tudes, ils présentent des ditférences suivant

les pays. Les lemmings des Alpes Scandina-

ves ne s'avancent pas très-loin du côté de
l'Orient, et sont môme inconnus dans la La-

ponie russe. Près des côtes de la mer Polaire

et dans l'Oural, ils sont remplacés par une
race dift'érente d'aspect etde couleur, et plus

petite au moins d'un tiers. Ces races ,
qui

pourraient être considérées comme des es-

pèces très-voisines, se distinguent par une
différence frappante d'instinct. Les lemmings
Scandinaves ne font point de provisions de

vivres, et leur demeure se compose d'une
seule chambre; pendant que ceux des races

ouraliennes se creusent des appartements à

plusieurs chambres et se jiréparent leur

nourriture d'hiver en faisant des magasins
de lichen rangiferinus.

Nous trouvons, parmi les animaux qui

nous sont le plus familiers, des exemples de

ces caractères ])syclKilogiques tout à fait

propres à une espèce. Rien n'est plus re-

marquable dans les chiens que l'inclination

de tous les individus à s'associer à l'homme,
d'oii il est résulté que, dans tous les temps
et presque dans tous les coins du globe, ils

ont été ses compagnons et ses esclaves dé-

voués. Sous cerap[)ort, le chien contraste

d'une manière frappante avec ses congénè-
res, le loup, le renard et le chacal. Le carac-

tère féroce et indomptable du loup le place

à une immense distance du chien, et ses ha-

bitudes grégaires le distinguent également
du renard, animal solitaire. Les distinctions

psychologiques sont dans ces cas-là plus

frappantes peut-être que celles qui existent

dans la structure anatomique.
Même pour le cas des moutons et des chè-

vres, dont les classifieateurs ont générale-

ment fait deux genres distincts, les caractè-

res psychologiques, comme quelques natu-

ralistes en ont déjà fait la remarque, consti-

tuent les différences les plus frappantes.

Le mouton, toujours stupide ou du plus
simple entendement, se montre, dès sa nais-

sance, timide et inerte ; cet être sans force et

sans défense , que nous voyons suivre sa

mère, et qui a été dans tous les pays pris

pour l'emlilème de la ftdble innocence , est

destiné à demeurer tel toute sa vie. La chè-
vre, agile et vagabonde , manifeste d'aussi

bonne heure ses inclinations : le jeune che-
vreau, poussé par son instinct, cherclio dès
les premières heures de son existence les

précipices et les sommets des rochers que
la nature lui désigne déjà comme son futur
séjour.

Il semble que chaque espèce d'animaux a

un caractère psychologique bien défini, (pii

est au moins aussi tyiii(jue et aussi propre à

1j race ([ue le {)eul ôlre aucun {V-::^ caractères

pris de l'organisation. Le caractère psycho-
logique, en tant (luelié à l'organisation, est,

en effet, le résultat final, le résultat le [dus
élevé des dispositions organiques de chaque
être vivant, et ainsi peut ôlre consiiU'ré

comme distindif et caractéristique. Mais le

type organique, tout en se conservant, n'en
présente pas moinsdes variétés individuelles,
comme nous l'apercevons aisément dans
toutes les espèces réduites en domesticité,
et l'uniformité du caractère i)sychologi(iue
propre à chaque race est également suscep-
tible de certaines nuances de variation.

Ces nuances se remarquent principale-
ment dans les espèces diversifiées par les

effets de la domestication ; des différences
dans les mœurs étant une suite presque né-
cessaire des différences dans l'organisation,
ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de
le faire observer en parlant des chiens.

Les cas qui nous offrent le plus de faci-
lité pour assister en quelque sorte à l'apia-
rition et suivre le développement de ces ca-
ractères, sont ceux oii ils peuvent être ap-
pelés instincts artificiels. Nous avons déjà
cité quelques exemples de ce genre donnés
par M. Roulin, relativement aux chevaux et

aux chiens de l'Amérique du Sud, et nous
trouvons des faits analogues établis de la

manière la plus authentique par M. T. A.
Knight, dans quelques-uns des mémoires où
il rend compte de ses expériences et de ses
observations sur l'éducation des animaux.

« Les descendants de nos animaux domes-
tiques , dit cet observateur, héritent d'une
manière très-remarquable des habitudes ac-
quisesde leurs parents. Celase voit, ajoule-t-il,

chez tous les animaux; mais chez les chiens,
c'est vraiment porté à un degré étonnant :

l'animal semble hériter non-seulement des
passions et des inclinations, mais encore
des haines de la famille dont il sort. Je
m'assurai par des expériences répétées
qu'un terrier, dont jes parents avaient eu
l'habitude de faire la guerre aux putois,
montrait immédiatement toutes les marques
de la colèie dès qu'il sentait l'odeur de cet

animal, quoique le putois lui-même fût en-
tièrement caché à sa vue. Un jeune épagneul
qui avait éfé élevé avec des terriers ne se

montrait nullement ému yav l'odeur du pu-
tois ; mais, la première fois qu'il vit une
bécasse, il la poursuivit avec des cris le

joie ; de môme, un jeune chien d'arrêt qui,

j'en suis certain, n'avait jamais vu de per-
drix, resta tremblant d'anxiété, les yeux
fixes, les muscles tendus, quand il fut con-
duit au milieu d'une compagnie de ces oi-

seaux. Cependant ces deux sortes de chiens
ne sont que de simples variétés tl'une même
espèce, et cette es| èce n'a l'eçu de la na-
ture aucune des habitudes dont nous venons
de parler. Ces penchants caractéristiques des
races n'ont donc d'autre origine que les ha-
bitudes acijuises

| ai' les premiers parents,
habitudes dont les descendants héritent , et

cjui deviennent chez ceux-ci ce que j'appel-

lerai des penchants instinctifs héréditaires
« Ces pencluuils ou motlifications de-
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puissances instiniUives naturelles sont sus-

ce|)lil)les de variations inlinies ; c'est même
eu vertu de cette aptitude à se moditier que
les mœurs des animaux se sont mises en
harmonie avec les conditions des contrées

qu'ils habitent, et avec leurs dill'érents états

de domestication, les habitudes acquises des

jiarents se transmettant héréditairement à

toute la lignée.

« Les abeilles, ainsi que d'autres animaux,
sout probablement susceptibles d'éprouver

ces modilications de l'instinct, et c'est pour
cela que lorsqu'elles ont été habituées à la

ruche pendant jilusieurs gi-nératious, dans
une contrée qui ne leur fournit point d'ar-

bres creux ou d'autres habitations qui leur

conviennent, elles peuvent devenir dépen-
dantes de l'homme et lui laisser le soin de
leur fournir une habitation. Mais dans les

contrées où les cavités des arbres leur of-

frent les moyens de se pourvoir elles-mêmes,

j'ai observé qu'elles savent découvrir ces

arbres dans les endroits les plus cachés des
bois, et k une distance extraordinaire de
leurs ruches, et qu'elles s'y établissent de la

manière que j'ai dit plus haut. »

Les précédentes observations avaient été

exposées dans un mémoire hi à la Société

royale en 1807, et trente ans après, en 1837,

l'auteur adressa à la Société un second mé-
moire sur le même sujet, offiant la contir-

mation de ses premières remarques. 11 y
disait qu'il avait commencé ses ex|)ériences

sur les chiens depuis soixante ans, qu'il

s'en était occupé pendant vingt ans avec

beaucoup de suite, et que même, jusqu'à ce

jour, il ne les avait jamais complètement
discontinuées. Dans une communication
que j'eus l'honneur de faire à cette société

sur l'économie des abeilles, j'avançai, dit-il,

que ces animaux sont, aussi bien que toutes

les espèces domestiques, gouvernés plus ou
moins par une force que j'ai appelée alors

un penchant instinctif héréditaire, c'est-à-

dire parun penchant irrésistible h faire ce que
leurs ancêtres avaient été enseignés ou con-
traints à faire pendant plusieursgénérations
successives. J'avais fait à cette époque un
grand nombre d'expériences du genre de
celles que j'exposais dans mon premier mé-
moire, et depuis j'en ai considérablement
augmenté le nombre. Comme il est peu
probable qu'on recommence aujourd'hui une
aussi longue suite de recherches , je crois

que les faits que je suis prêt à communi-
quer méritent d'être consiiinés dans les

transactions de cette société.

« A l'époque où je commençai mes expé-
riences , on trouvait en abondance certains

épagneuls de chasse {springing spuniels) de
race pure et déjà tout dressés , et je m'en
procurais autant que j'en avais besoin;
mais lucntôt quelques faits frapiièrent forte-

ment mon attention : il arriva souvent que
de jeunes chiens encore tout neufs à la

chasse, montrcrcut po>ir trouver les bécasses

toute l'habileté (pie leurs parents tenaient

de l'expérience. Dans les temps de gelée ,

les bécasses viennent chercher leur nour-

riture dans es ruisseaux dont l'eau n'est

l)as encore prise. Je m'aperçus que mes
vieux chiens connaissaient aussi bien que
moi-même à quel degré de froid cet etfet

devait avoir lieu , et comme citîe habi-
leté me gênait, je les laissai à la maison et

je n'emmenai que les jeunes chiens entière-
ment inexiiérimentés ; mais j'observai à mon
grand étonnement qu'ils ne cherchaient que
sur les portions de terrain non gelées, ab-
solument comme l'auraient fait leurs parents
dressés à celte chasse. Je fus ainsi amené à
conclure que ces jeunes chiens étaient gou-
vernés par des sentiments et des penchants
semblables à ceux de leurs parents. »

Dans ce mémoire, auquel nous renvoyons,
M. Kniglit cite plusieurs exemples de fa-

cultés extraordinaires manifestées par des
chiens , qui semblaient les tenir de leurs
parents chez lesquels l'instinct , ou pour
nous servir de l'expression de l'auteur, l'in-

telligence avait acquis par la culture un haut
degré de développement.
M. Knight cite, en outre, des faits analo-

gues observés chez d'autres animaux.
« Les pencliants héréditaires des descen-

dants des poneys norvégiens, qu'ils soient

de race pure ou de race croisée, sont très-

singuliers. Leurs ancêtres ont eu l'habitude
d'obéir à la voix du caialier et non à la

bride, et au dire des maquignons , il serait

impossible de donner aux jeunes poulains
cette dernière liabitude, ce qui n'empêche
pas qu'ils ne soient excessivement dociles
et obéissants du moment où ils comprennent
le commandement de leur maître. U est
également très-dilllcile de les conserver ren-
fermés dans des enclos, ce qui tient peut-
être à la liberté illimitée à laquelle la race
a dû être accoutumée en Norwége. »

M. Knight s'appliqua beaucoup , comme
je l'ai déjà dit , à étudier l'économie des
abeilles. 11 montra que , toutes

| orlées
qu'elles sont par l'instinct naturel à faire

leurs nids dans des arbres creux, elles n'en
abandonnent pas moins ces sortes de demeu-
res lorsqu'une ruche leur est offerte. « Ce-
pendant, ajoute-t-il, ce penchant qui pousse
les abeilles à accepter une ruche de préfé-
rence à l'habitation qu'elles s'étaient préa-
lablementchoisie, est plutôt le résultat d'une
habitude produite par la domestication, [ en-
dant une longue suite de générations, qu'un
instinct inhérent à leiîr nature. » M. Knight
a remarqué encore que la disposition à
émigrer existe à un plus haut degré dans
quelques essaims d'abeilles que dans d'au-
tres.

Un effet également remarquable de la do-
mestication, quoique plus ordinaire, et sous
ce rajijiort seulement moins fraiipant, c'est

le changement de naturel (jue subit toute

une race. Peut-être ce fait, à le bien consi-
dérer, fournit-il la plus forte preuve qu on
puisse trouver d'une moditication hérédi-
taire du caractère psychologique ; car la

douceur des animaux domestiques ne doit

jias être attribuée aux enseignements qu'ils

reçoivent de bonne heure , ou à l'état de
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narium, Linn.), si intéressant par la beauté
de ses Heurs, ne l'est pas moins par ses ex-
cellentes qualités. De longs pédoncules axil-

laires se terminent par un très-bel éfii touf-

fu, long de deux ou trois pouces, chargé de
fleurs d'un beau rouge, quelquefois blanches.

Cette espèce croit dans les ]irés secs des
contrées méridionales, dans la Suisse, l'Ita-

lie, File de Malte, la Barbarie, etc.

Ce Sainfoin est au moins aussi précieux
en qualités que le [irécédent ; il lui est

môme préférable dans les contrées où les

gelées d'hiver, auxquelles il est très-sensi-

ble, ne peuvent l'alVecter. Il fournit davan-
tage, à cause de In hauteur de ses tiges et de
l'ampleur de ses feuilles. C'est lui qu'on cul-

tive avec tant de succès à Malte, sous le

nom de Sidla : on lui donne encore ceux de
Sainfoin d'Espafjne, Siilla de Calabre. C'est

un grand bienfait pour cette île, dont l'ari-

dité est passée en proverbe. Sans lui, dit

Bosc, on ne pourrait y nourrir d'autres bes-
tiaux que quelques moutons et ciuelques
chèvres, encore seraient-ils exposés à mou-
rir de faim pendant l'été, époque oii la plu-
j-)art des plantes fourrageuses se dessèchent

complètement, au lieu qu'on y voit passa-
blement de chevaux de luxe, des mulets en
assez grand nombre; et des vaches suffisan-

tes pour l'usage des habitants. Le Sulla, étant

vivace, peut, comme le Sainfoin, donner des

récoltes pendant plusieurs années; celle de
la seconde est plus abondante que celle d'o

la première : mais à Malte on le cultive

comme en France le Trèfle, c'est-è-dire qu'on
ne le laisse subsister qu'un an : ainsi, après

la seconde coupe, on le retourne, pour met-
tre une autre culture à sa place, le plus sou-

vent du Froment ou de l'Orge. Il en résulte

une augmentation de terre végétale, si rare

dans cette île, qu'on est obligé d'y ajouter

une portion de rochers pulvérisés. Il est à

désirer que la culture de ce Sainfoin s'élende

dans les contrées méridionales de la Finance,

où elle n'existe que dans un très-petit nom-
bre de lieux. Les résultats seraient bien j^lus

profitables! que ceux du Sainfoin cultivé; il

se plaît d'ailleurs, comme ce dernier, ,dans

les terres calcaires les plus sèches, les plus

brûlées par le soleil, et y donne de très-riches

récoltes. Cette belle plante est, dans les pays
septentrionaux, cultivée parmi les fleurs de
plate-bande, où elle produit, vers l'automne,
un etïet très-agréable.

On distingue, dans la division des Onobry-
cliis, dont les fruits n'ont qu'une articula-

lion, deux espèces très-remarquables par la

forme de leurs gousses. La première a été

nouuuée Sainfoin tète de coq {Iledysartim

cuput gain, Linn.). Ses gousses comparées à

la tète d'un coq, suntdures, ovales, marquées
à leurs deux faces de plusieurs OMfonce-
ments.un peu arquées à un do leurs bords,

munies d'épines roides, inégales, ordinaire-

ment disposéesdechaquecôtésur Iroisrangs.

Les fleurs sont petites, violettes, peu nom-
breuses. Cette jilaiite croît aux lieux stéri-

les et montueux clans les contrées méi'idio-

uales.
,
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Le Sainfoin chète de coq [Uedysarum
cristagaUi, Linn.), très-rapproché du précé-
dent, s'en distingue par ses gousses plus
grandes, munies sur le dos d'une espèce de
crête formée par des lames dentées, épineu-
ses, et des cavités inégales à leur deux faces.

Cette espèce croît aux mêmes lieux que la

précédente.
Nous ne passerons passons silence un Sain-

foin né au Beng.ile, sur les bords du Gange,
qui a fixé les regards des naturalistes par
le mouvement presque habituel de ses folio-

les. C'est le Sainfoin oscillant [Uedysarum
(jyrans, Linn.). Sa tige est glabre, herbacée,
de 2 ou 3 pieds. Les fleurs sont rouges, dis-

posées en un épi lâche, axillaire : il leur
succède une gousse com[)Oséedehuit ou neuf
articulations un peu hispidcs et globuleuses.

Il existe beaucoup d'exemples de mouve-
monlsparticuliersdansles feuilles d'un grand
nombre de plantes, surtout dans celles qui
a|)partiennent h la famille des Légumineuses.
Le plus généi'al est celui que Linné a nommé
leur sommeil. Il a lieu assez généralement
par le rap()rochement des folioles qui s'ap-

pliquent les unes sur les autres , restent en
cet état pendant toute la nuit, jusqu'à ce que
les rayons du soleil naissant viennent les

réveiller, en leur faisant reprendre leur ]io-

sition naturelle. Nous eu avons cité plusieurs
exemples, surtout en parlant de la Sensitive.
(Voy. Mimosa.)
Le Sainfoin oscillant a des mouvements qui

lui sont particuliers. Sa foliole terminale est
immobile, mais les deux autres, beaucoup
plus petites, sont, pendant le jour, dans une
agitation presque continuelle; elles s'élèvent
et s'abaissent successivement en décrivant
un arc de cercle : tantôt elles se meuvent
dans le même sens, tantôt l'une oionte, tan-
dis que l'autre descend. On dit que , dans
leur pays natal , ce mouvement est très-ra-
pide ; il s'exécute plus lentement dans nos
serres. Jamais, dit M. Deleuze, il n'est plus
vif que dans le temps de la fécondation : il

cesse la nuit, et toutes lesfoliolessout abais-

sées lorsque la plante dort; il se ralentit

lorsque la plante est malade, ou lorsqu'elle

est fatiguée, soit par le vent ou par une trop
grande chaleur.

Cette plante singulière a été découverte au
Bengale, dans les lieux humides et argileux,

aux environs de Dacca, par milady lUonsoii,

que son zèle pour l'histoire naturelle avait

déterminée à entreprendre un voyage dans
les Indes. La mort l'a surprise au milieu de
ses courses botaniques. Linné a consacré à

sa mémoire un genre de plantes sous le nom
de Monsonia. Ce Sainfoin a été introduit

pour la première fois en Eui'ope , dans le

jardin de lord Bute, à Luton-Parck, en An-
gleterre, en 1777, puis cultivé au Jardin des
Plantes h Paris. 11 tleurit en mars : sa culture
demande beaucoup de soins ; il doit être

renfermé dans une serre chaude , et n'en
sortir presque jamais.

Les Indiens, qui ne négligent point la con-
naissance des plantes, n'ont point manqué
de remarquer les mouvements singuliers

41
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des feuilles de celle-ci, et ce phénomène
était trop extraordinaire pour qu'il ne devint

pas, cliez une nation superstitieuse , l'objet

d'un culte particulier. Ils cueillent, à un cer-

tain jour de l'année , qu'ils nomment luchi-

nus, les deux folioles latérales, dans l'instant

où elles sont le plus rapprochées ; ils les pi-

lent ensemble avec la langue d'une espèce

do chouette, et l'amant , plein de foi, croit,

avec cette préparation, se rendre favorable

l'objet de son amour.
SALEP. Voy. Orchidées.
SAMBUCUS EBULUS. Yoy. Hièble.
SALICAIRE [Lythnim salicaria, Linn., de

ïvBpov, caillot (le sang
,
par allusion à la cou-

leur des fleurs), genre des Salicariées.— La
belle Salicaire s'élève auprès des eaux pour
en couronner les nymphes. Ses fleurs, d'un
rouge nacarat éclatant, sont disposées en
riches épis fort allongés. Rien n'égale la

grâce de leurs rameaux flexibles, balancés
mollement sur des toulî'es de verdure. Les
rives fortunées qu'elles bordent semblent
parées jiourle triumphe du dieu du fleuve

et de ses riantes ^'aiades.

Deux petites feuilles florales, vertes et

légères, soutiennent alternativement les an-
neaux pressés de ces belles fleurs. Vers le

sommet, ces fleurs ne sont longtemps que
des boutons ; ces feuilles qui les abritent ont

un velouté bien doux, qui se confond avec
celui des petits calices et de leurs petites

pointes, qui se tendent toutes pour mieux
protéger leur trésor.

Les six divisions couleur de pourpre de
la corolle, qui s'ouvrent et qu; s'étendent
comme une étoile, me paraissent tellement
adhérentes à l'extrémité supérieure du ca-

lice, que je no puis les en séparer. J'ai con-
sidéré un bouton ; je l'ai vu fermé comme
une petite bourse au-dessus de laquelle les

six pointes du calice se dressaient.

J'ai ouvert ce bouton, et j'ai reconnu que
l'étoffe des six pétales y était repliée , mais
déjà presque de la longueur qu'ils devaient
avoir. Ces pétales, plies avec un art iucoii-

cevable, sont plus violets que roses au mo-
ment de l'épanouissement. On aurait quel-
que peine à désigner précisément la belle

nuance delà Salicaire, etpatrliculièrement à

ses différents périodes.

Cette (liante croît partout, depuis le Midi
jusque dans le fond du Nord, sur le bord
des ruisseaux, des étangs et des fcissés

aquatiques. Elle présente quelques variétés.

Autrefois enifiloyée comme vulnéraire, a.s-

tringentf, elle est aujourd'hui tout à fait

abandonnée. Les habitants du Kamtschalka
man^ient ses feuilles cuites, comuic on l'ait

ailleurs des épinards, et ils boivent la dé-
coction de la j

lante en guise de thé ; ils

mangent aussi la moelle des tiges, crue ou
cuite, comme un mets recherché, et, met-
tant fermenter cette moelle dans de l'eau,

ils en font une sorte de vin (ju'on peut con-
vertir en vinaigre, et qui donne de l'eau-

de-vie à la distillation.

La Salicaire a feuilles d'hysope (Ly-
thrum hyssopifoUa, Linn.) est loin de pro-

duire l'effet agréable de la précédente. On
la trouve dans des lieux humides, inondés :

elle s'avance beaucoup plus vers le Slidi

que vers le Nord.

SALICINE. Voy. Salle.

SALICORNE (Salicornia, Linn.), iam. des
Chénopodées. ^ Les anciens ont rangé les

Salicornes parmi les plantes qui, i-htz eux,
portaient le nom de Kali. Celui de Salicor-
nia se trouve dans Dodoens et Daléchamp.
Tournefort l'a adopté pour nom générique ;

Linné l'a conservé. On voit qu'il tire sou
étymologie de la saveur salée de ces plan-
tes, désignées aussi sous les noms vulgaires
de Salicot ou Salicor, et dans quelques pro-
vinces sous ceux de Passe-pierre, de Criste
marine, qu'il ne faut jias confondre avec le

Crithmum nmritimum, Linn. Les Salicornes
possèdent les mêmes propriétés que les

Soudes, auxquelles nous renvoyons le lec-

teur. Nous ne possédons en Europe que les

deux espèces suivantes. Les autres exigent
des contrées plus chaudes, telles que l'E-

gypte, les côtes de l'Asie Aiiueute et quel-
ques îles de la Gièce.

La Salicorne berb&cée {Salicornia herba-
cea, Linn.) est peu élevée, verte dans toutes
ses parties ; sa tige et ses rameaux sont di-
visés en articulations un peu comprimées,
allongées ; chacune d'elles terminée par
une petite gaîne urcéolée, échancrée de
chaque côté. Chaque rameau se prolonge en
un épi de fleurs très-serrées , ordinaire-
ment rapprochées trois ensemble. Elle croit

sur toutes les côtes de la Méditerranée et de
l'Océan, dans les marais salés de la Lor-
raine, etc., s'avance jusque dans le Nord,
et se retrouve sur les côtes de la Barbarie.
Elle fleurit dans les mois d'août et de sep-
tembre. Dans plusieurs provuices on contit

ses jemies tiges dans le v.naigre : elles ser-

vent d'assaisonnement aux salades. Leurs
cendres fournissent de très- bonne soude.
Les bestiaux sont très-friands de celle

plante.

La Salicorne ligneuse (Sahola fruticosa,

Linu.) n'est distinguée de la précédente que
par ses tiges ligneuses, plus élevées, grisâ-

tres. Ses rameaux ont leurs articulations

plus courtes. Un peu moins commune que
la première, e;le habile les bords de la Mé-
diteiranée et de l'Océan, s'avance plus dans
les contrées chaudes que dans celles du
Nord. Elle jouit des mêmes propriétés que
la précédente.

SALIGOT. Voy. Macbe.

SALISBURIA. Voy. Ginkgo.

SALPir.LOSSlS, Ruiz et Pav. ; genre exo-
tique de Scro|)hulariées. — La plupart des
espèces sont originaires du Chili et intro-

duites en Eut ope depuis 1830. Le Salp. atro-

purpurea, S\v., est une plante vivace, d'en-

viron un demi-mèire; fleurs ])ourpre noirâ-

tre, inl'undibuliformes. Le S. straminea,

Hook, est une [liante bisannuelle ou vivace;

fleurs striées et lavées de toutes les nuan-
ces, de blanc, de bleu, de violet, de pourpre.
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SALSEPAREILLE. Voij. Smilax.
SALSIFIS [Tragopor/on, Linn.), ordre des

Seuiiflosculeuses. — Le nom de Bahbe de
BOUC [Barba ou Barbula hirci), traduction
du mot grec TpciyTzùy'.,^, a été donné à quel-
ques plantes ue ce genre, ^ cause des aigret-

tes fines et nombreuses de leurs semences,
que les anciens comparaient à la barbe d'un
bouc, ainsi que le dit Théophraste ; espli-
cation bien plus naturelle que celle de Di'os-

coride, qui l'appliquait aux semences qui
sont noires.

Le SAJ.SIFIS iffis PR^s {Tragopogon praten-
sis, Linn.) est une grande et belle espèce
commune dans les contrées temnérées et

septentrionales de l'Europe, au milieu des
prés, où elle fleurit en mai et en juin. Ses
fleurs sont d'un beau jaune, brunes en des-

sous, assez grandes, soMaires à l'extrémité
d'une haute tige presque simple ; elles s'ou-

vrent le matin, quand le ciel n'est point né-
buleux, pour recevoir l'influence du soleil

levant ; elles se ferment à midi, au moment
de la plus grande chaleur. Les feuilles sont
longues, étroites, aiguës, sessiles, creusées
en gouttière vers leur base.

Cette plante ne doit pas être confondue
avec le Salsitîs noir d'Espagne, qui est une
Scorsonère (Scorzonera hispanica), cultivé

phis généralement comme comestible, ainsi

que le Salsifis blanc {Tragopogon porrifo-
Hum, Linn.). Celle dont il est ici question
passe pour apéritive : elle est remj lie d'un
suc laiteux très-doux. On en mange les

jeunes pousses dans le Nord, ainsi que les

feuilles et les racines, pourvu que ces der-
nières soient enlevées de terre avant la

pousse entière des feuilles ; leur saveur se

rapproche beaucoup de celle du Salsitis ou
Scorsonère d'Espagne. Cette espèce est très-

bonne dans les pâturages ; tous les bestiaux

la mangent, excepté les chèvres j elle est

incommode dans les prés, parce qu'elle

sèche diiïïcilement dans les foins récoltés.

Elle est attaquée par la chenille du Phalœna
dipsacea, Linn., et Tragopogonis, Linn.,
qui se nourrissent également des autres
esjjèces.

On cultivé également dans quelques jar-

dins le Salsifis a feuili.es de poireau (Tra-
gopogon porrifûiium, Linn.), à cause de
ses racines charnue?., blanches tant en de-
dans qu'en dehors ; elles fournissent u'i ali-

ment sain et léger, moins savoureux que la

Scorsonère noire d'Espagne. Elles liassent

pour apéritives, diurétiques, pectorales. Ses
fleurs sont d'un pourpie violet, plus cour-

tes que le calice ; ses liges tistuleuses, ren-
fli^es sous la fleur terminale ; les feuilles

très-lo'igues, étroites, embrassantes et en
gouttière à leur base. Elle croît en Suisse
et dans les départements méridionaux do la

France.
On cite encore plusieurs espèces de Tra-

gopogon, mais peu ou point employées, qui
participent aux qualités des espèces précé-
dentes, telles que le Salsifis a gros pédon-
cules (Tragopogon major, Jacq.). Ses fleurs

sont jaunes ; les involucres à douze ou seize

folioles ; les feuilles planes et un peu lar-
ges. Il croit dans les prés secs et montueux,
aux environs de Paris et dans les conirées
méridionales; il fleurit à la fin du prin-
temps. Les fleurs sont bleues et violettes
dans le Salsifis a feuilles de safran (Tra-
gopogon crocifolius, Linn. et Colum.) ; la

tige basse ; les feuilles longues, étroites.
Il croît aux lieux herbeux, dans les provin-
ces du Midi.

Quoique le Salsifis de Daléchamp (Tra-
gopogon Dalechampi, Linn.) ne soit pas em-
ployé, il mérite d'être cité comme une belle
espèce, propre à orner nos parterres. Ses
fleurs sont grandes, d'un beau jaune de
soufre, un peu rougeâtns en dehors. Cette
plante croît dans les prés un peu secs des
provinces méridionales. Son p-irt, ses se-
mences sillonnées en travers, ont servi de
caractères pour en former un genre parti-
culier sons le nom d'Urospermum, Jus?.

;

Ârnopogon, Wild. On y réunit h' Tragopo-
gon picroides, Linn., et'le Tragopogon iisper,

Gouan, etc. Voy. Scorsonère.

SALSOLA. Voy. Soude.

SALVADOUA, Linn. ; genre voisin des
Plombaginées. — Les espèces de ce genre
sont répandues dans toute l'Asie moyenne
jusqu'à la Méditerranée, et depuis le Nil
jusqu'à la Sénégambie. —Les baies rouges
du Salvadora pcrsica (Khurgol, Irak) se man-
gent ; lécorce de la racine est acre et vési-
cante. Les feuilles du Salv. medica, RoyI.
fIrak-Kindi) ressemblent à celles du Sene
lanceolata, et sont purgatives.

SALVIA. Voy. Sauge.
SALVINIE (Salvinia, Linn.), fam. des

Rhizospermes.—Les Salvinies flottent en li-

berté en beaux ta|iis de verdure à la sur-
face des eaux stagnantes

; quelquefois elles
suivent le courant des rivières, jusqu'à ce
que, portées dans quelque petite anse d'une
eau plus tranquille, elles y abordent, s'y
groupent, et masquent aux ngards, sous un
gazon trompeur, les dangers do l'élément
quelles recouvrent : elles croissent particu-
lièrement dans les contrées méridionales
de rtiurope. Ce sont des plantes à grandes
dimensions : leur feuillage semble les rap-
procher des Fougères. Leurs feuilles, éta-
lées sur l'eau, sont ova'es, opposées, par-
semées en dessus de petites houppes de
quatre poils articulés, roulés en spirale,
produits par une très-petite glande. Leur
tige se compose de rameaux simples, allon-
gés ; il sort d'entre les feuilles des racines
ramiiiées : ces ramificat ons sont très-cour-
tes, verticillées et articulées, comme les Con-
ferves. Dans l'aisselle des i)remières rami-
fications naît une petite grappe, un peu pé-
donculée, composée de neuf à dix ca{)sules
hérissées, orbiculaires, à une seule loge,
accolées deux à deux : elles renferment un
grand nombre de globules jaunAtres, atta-
chés à la base par un cordon ombilical.
Le Salvinia natans, Linn.. la seule espèce

que nous connaissons, a été, pour la pre-
mière fois, décrit et figuré par Rauhin
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dans sou Pimx ft dans son édition îles

Comiuentaires de Matthiole sur Dioscoride :

il lo nommait Lenlkula palustns, latifolta

vunctata; cette même figure a ete coiuée

uar J. Bauhin son frère. Linné avait d abord

réuni cette plante au Marsilœa, quoique de-

sïïnée par Michéli sous le nom de Salvmia,

fanant hommage de ce genre h Sah-un bo-

taniste italien, professeur a Florence. J us-

Su a rétabli le genre de Michel, qud a

séparé avec raison des Marsilœa de Linne.

SAMARE. Voij. FuLiT.
.

S\MOLE {Samolus, Linn.), fam. des Pri-

muiacée'; — LcSamole de Yalérand (iaw.

lalcrmuïi, Linn. ) ,
vulgairement Mouron

d'eau, est une plante tendre, herbacée, tres-

dnbre, peu rameuse, garnie de feuilles alter-

nes Les fleurs forment de longues grappes

simples, lâches, terminales. La corolle est

^

Cette plante habite les lieux aquatiques,

le bord des ruisseaux. :^!algré sa délicatesse,

elle vit également dans le Nord et dans le

Midi Poiret l'a observée en Barbarie, Linue

dans' la Suède , Michaux dans l'Amérique

septentrionale, ce qui est très-remarquable.

Elle est en fleurs dans l'été ;
peu agréable

aux bestiaux, cependant les vaches, les chè-

vres et les moutons la mangent : on la croit

rafraîchissante, antiscorbutique, et 1 on pré-

tend, que dans quelques provinces, on la

™
n faraU qu'un certain Valérand avait com-

mun que , comme étant le Samolus de Pline,

celte plante à J. Bauhin : celui-ci lui en

conserva le nom, en y ajoutant celui de

Valérand {Samolus yalerandi).L^ 1?
'l'^te d-^

Pline est-elle la nôtre ? Qui pourrai 1 aflir-

mer, quand cet auteur se borne à dire que
•

le Sarnolus est une plante qui croit dans les

lieux humides? Il ajoute qu elle était 1 objet

d'une pratique superstitieuse chez les Gau-

lois Ils lui attribuaient de grandes vertus

contre les maladies des chevaux et des porcs:

nids elle ne produisait d:etret qu'autant

nue celui qui la recueillait était à jeun ;

t u'il l'arrachait de la main gauche sans la re-

>Jarder Nous avons vu à peu près les me-

nies cérémonies pour le Lycopodntm se-

laao {Voii. Lycopode). Quant à 1 origine

du mot Samolus, on croit assez générale-

ment tiu'il annonce que cette plante était

origin^re de l'Ile de Samos. M. de Theis

n'est point de cet avis ; il lui attribue une

étvmologie celtique.

SANDAKAQUE. - La Sandaraque, autre-

ment dite Gomme de genévrier, est produite

par une espèce de Thuya, le JAui/a arliculata,

croissant sur les côtes nord-ouest de 1 Aln-

'^'c'cst une substance résineuse qui tombe

des rameaux et se tixe sur le tronc, sous

forme de larmes rondes ou allongées, blan-

châtres ou d'un jaune citrin pâle; ces lar-

mes sont brillantes et transparentes ;
elles

se brisent sous la deni, brrtlent avec une

flamme claire, cl exhalent une odeurbalsami-

nue très agréable. On emploie cette résine

dans la compusilion des vernis, et réduite

DE BOTANIQUE. SAN »'M<i

en poudre très-fine, on en passe sur le papier

Eratté,anndepouvoirécriredessus Comparée

à la Sandaraque d'Allemagne, que 1 on trouve

entre Técorce et le bois d'une belle espèce

de Genévrier, le Genévrier de Suéde, y«nt-

perus suecica, L., la Sandaraque africaine

mérite une préférence marquée sous tous les

rapports.

SANG-DRAGON. Voy. Dragonier et Pté-

rocarpe.

SANICLE [Saniciila, Linn.), fam. des Om-
bellifères. — LaSanicle est une de ces plan-

tes dont la réputation était telle qu'on la

croyait propre pour la guérison de tous les

maux, ce qui lui a valu le nom imposant de

Sanicula, du latin sanare (guérir), d'où vient

aussi ce vieux dicton :

Avec lu Bugle et la Sanicque

On fait au chirurgien la nique.

Elle n'est plus aujourd'hui qu'un remède

de charlatan, qui entre dans le mélange de

ces plantes prétendues vulnéraires, qu on

vend au peuple ignorant, sous le nom de

Thé suisse, ou Faltrank. On n'en connaît en

Europe qu'une seule espèce , la Samcle

d'Europe (Sa/Hcw/«ci/ro;}(Fa), plante herbacée,

d'un port agréable, dont la tige est droite,

presque nue, haute d'un pied et demi. Les

feuilles sont nombreuses, glabres, luisantes

en dessus, ii trois ou cinq lobes profonds

incisés; les pétioles très-longs. Les fleurs

sont blanches, fort petites, ramassées en ora-

bellules globuleuses, munies d'un involucro

à plusieurs folioles. Le fruit est arrondi,

hérissé de pointes dures et crochues. Celte

plante croît à l'ombre dans les bois, depuis

les contrées tempérées jusque dans celles

du Nord.

SANTAL et Santalin (Santalum, Linn.) .

genre type des Santalacées. — Arbres de

ITndo qui olfrent un bois excellent, pariu-

mé, blanc dans l'espèce dite Santalum myr-

tifolium, Linn., originaire de Siam; citrin

dans \(i S. Freycinctianum {ilaudichaudj de

la Chine et des îles Sandwich. Celui que le

commerce débite sous le nom de Santal rouge

appartient à une espèce du genre Pterocar-

pus. On a tort de lui conserver ce nom, ainsi

qu'à son principe immédiat, que les chimis-

tes appellent Santalixe, quand ils devraient

le désigner par le mot Ptérocarpine.

Partout dans l'Orient, oii le bois de Santal

n'est pas brûlé dans des cassolettes, réduit

en poudre comme parfum, on le recherche

pour en faire des cercueils, parce que les

corps s'v con.servent longtemps (sous ce

point deVue l'on préfère le Santalum myrti-

foliiim\ et, pour les vases, cotlres. manches

d'outils, etc., le Santalum Freycinetianum.

Avec la sciure de ce dernier et de la colle de

riz, les Chinois fabriquent des espèces de

bougies pour embaumer les temples et les

appartements.

SVNTOLINE {Santolina, Linn. ), fam. des

Composées. — Les Santolines forment un

netit groupe .le plantes d'un aspect tres-

gracieux. remarquables, la plupart, par un
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feuillage plein d'élégance, composé de petites

feuilles cotonneuses d'une grande Ijlancheur,

tétragones, ou Ibrmées par quatre rangées

de dents, comme de petits tubercules , pres-

que semblables aux feuilles du Cyprès. Les
rameaux sont nombreux, et se terminent par

un long pédoncule qui supporte une jolie

fleur jaune en tête hémisphérique. Il s'exhale

de toute la plante une odeur assez agréable,

viveetpénétrante, qu'on a soupçonnée propre

à écarter des étoiles les insectes rongi^urs.

Ces caractères appartiennent principale-

ment à la Santoline blanchâtre [Sanlolina

incana, Encycl., S. chamœcyparissus, Linn.,

Var. ), dont les tiges sont un peu ligneuses,

cylindriques et blanchâtres. Le calice est

pubescent, hémisphérique, imbriqué d'écail-

lés inégales et serrées; la corolle d'un très-

beau jaune ; le réceptacle garni de paillettes;

les semences sont à aigrettes. Cette plante

croît dans les contrées méridionales, sur les

rochers arides et élevés, les plus exposés au
soleil : on lui donne vulgairement les noms
deGarde-robe petit Cyprès. Elle varie dans ses

dimensions, selon les localités, ainsi que
dans l'épaisseur et lablancheurdeson duvet
que la culture lui fait perdre en partie, va-
riétés que plusieurs auteurs ont considérées

comme autant d'espèces. Sa saveur amère l'a

fait employer comme vermifuge, utile dans
les obstructions de la rate et du foie. On
prétend que ce genre a reçu le nom de S(m-
tolina ou Santonica, de la ville de Saintes

ou Xaintes, dont les habitants sont nommés
Santones en latin; d'autres disent que ce

nom vient de Sanctus, herbe sainte, à cause
des grandes propriétés qu'on lui supposait.

Les anciens la nommaient Chamœcyparissus,
faux Cyprès. C. Bauhin l'a rangée parmi les

Abrolanurn. Tournefort et Linné lui ont con-
servé le nom de Santoline.

SAPAN. Voy. C^SaLpina.
SAPIN {Abies. ), fam. des Conifères. — A

mesure qu'on s'élève dans les montagnes
des Alpes, lorsqu'on a traversé des ))ois de
pins

,
qu'on est parvenu à une hauteur

d'environ 1800 mètres , là de sombres
forêts de Sa[)ins s'élancent dans les airs sur
un tronc de plus de 100 pieds de haut, et,

par un de ces phénomènes admirables, por-
tent au-dessus des nuées une cime toujours
verte, dans une région de glaces et de nei-
ges ; cette cime, pour mieux résister à l'ac-

tion des vents, s'élève en pyramide, de telle

sorte que les rameaux les plus étalés sont
aussi les plus bas, et que, diminuant gra-
duellement de longueur, les plus courts sont
seuls les plus exposés, et en même temps
les plus propres à résister aux tempêtes.
Luiné a réuni aux Pins les Sapins et les

Mélèzes, qu'on en a toujours tenus séparés,
quoique très-rapprochés, distingués par leur
port, leurs feuilles et leurs fleurs.

Le Sapin élevé [Abies excelsa, Encycl.;
Pi)ius abies, Linn. ) est connu vulgairement
sous le nom de Pesse, Faux Sapin, Serente,
Epicéa, etc. Cet arbre s'élève jusqu'à la hau-
teur de 120 pieds et plus. Ses branches
9ont disposées par verticilie!!, ouvertes à

angle droit, un peu pendantes; elles forment,
parleur ensemble, une belle pyramide. Cet
arbre croît sur les hautes montagnes de l'Eu-
rope, dans les Alpes, les Vosges, les Pyré-
nées, jusqu'au fond de la Norwége, et même
dans la Laponie. Il descend quelquefois
dans les vallons un j)eu humides.

Il est facile de distinguer de l'espèce pré-
cédente le Sapin commun ( Abies vulgaris,

Encycl. ; Pinus picea, Linn. ). 11 porte plus
particulièrement le nom de Sapin, ou Sapin
argenté, à cause de ses feuilles [)lancs, d'un
blanc argenté en dessous, obtuses ou échan-
crées au sommet, placées sur deux rangs,
ayant l'aspect d'une feuille ailée. Cet arbre
a d'ailleurs le port et la grandeur du précé-
dent. Ses cônes sont redressés, dirigés vers
le ciel. Il croît dans les mêmes localités que
le Sapin élevé, aux lieux pierreux, froids et

découverts.

Ces deux arbres sont précieux par l'usage
habituel que l'on en fait dans les charpentes,
la menuiserie et la marine. Il suinte, entre
leur bois et l'écorce, un suc résineux, connu
sous les noms de poix résine, poix de Bour-
gogne, galipot, térébenthine de Strasbourg. On
remploie comme goudron; il entre dans la

fabrication des vernis, produit la colophane.
On trouvera, dans les ouvrages d'agriculture,
des détails fort curieux sur la préparation de
ces diUérentes substances. Les anciens em-
ployaient également les Sapins à un grand
nombre d'usages, surtout pour la mâture des
vaisseaux. Pline donne le nom de Picea h
notre Sapin élevé ; il dit qu'on l'employait
dans les funérailles , et qu'il était d'usage
d'en suspendre une branche à la porte des
maisons dans lesquelles il y avait un morl. Il

servait chez les Romains comme bois de
charpente et pour la construction des vais-
seaux.
On trouve dans le Flora laponica de

Linné, que les Lapons fabriquent des cordes
avec les racines du Picéa : ils en fabriquent
aussi des paniers élégants et commodes qui
se vendent en Suède. Avec le bois du Picéa ils

construisent des barques légères, qu'un
homme peut transporter sur son dos ; il n'y
entre pas de fer. Des excroissances de la

grosseur d'une fraise, produites, vers l'ex-

trémité des branches, par les insectes, sont
un aliment pour les Lajions

SAPIN BAU.MIER [Pinus balsamea , Linn.)
— Cet arbre, originaire de l'Amérique sep-
tentrionale, aux environs de la Nouvelle-
Orléans, vient aussi au Canada, en Vir-
ginie et aux Antilles. Cet arbre ne forme pas
de corps de forêt : il croit au milieu de VA-
bies nigra et Canadensis (Michaux). Ses feuil-
les répandent une odeur très-balsamique.

Tel l'encens d'Yémen, dans un jour solennel,

Tonclie à peine le feu qu'on prcsenie à faniel.

Que des mains du lévite, à la voiUe brillanle

On le voit s'élever en nuée odorante.

Castel.

Elles sont remarquables en dessous par
deux lignes blanches; ses cônes, d'une cou-
leur noir-pourpre, sont marqués par la ré^
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naria ocymoides, Linn.), s'étend au loin sur
l(;.s rochers, où ses tiges rampantes fornieut

de jolis gazons, dont la verdure est relevée
par de belles fleurs rouges et nombreuses,
qui ont l'aspect de celles des Silènes. Les
feuilles soni petites, ovales, un \>eu pubes-
centes. Elle s'avance des contrées méridio-
nak'sjusque dais les Basses-Alpes.

SAPOTILLIER COMMUN (Achras sapota,
Linn.), f;un. des Sapotillées, Juss. — Le Sa-
])otillier diffère du Sapotier par ses fruits, qui
sont inilniment plus petits et plus savoureux,
quoique de même nature. Une bonne Sapo-
tille, que les créoles appellent Haicque, est

fjndante et offre le doux parfum du mifl, du
Jasmin et du .Muguet. Quel |>r6cieux dpssert

au dôbaïquement d'un voyage de long cours
pour des marins attaqués du scorbut !

Dieu fait naître et mûrir ces fruits ;

Il leur dispense avec mesure
Et la chaleur des jours, et la fraîelieur de$nuit8.

Raci.ne.

sine blanche qui en découle. Il transsude k

travers les pores de l'écorce une résine li-

quide, cpie l'on retire aussi par incision, un
|)eu mollasse, blanche, aromatique, cDnnue

dans les pharmacies sous le nom de Bau.me

DU Canada ou Baume blanc. Lorsqu'elle com-

mence h couler, elle est claire, transparente,

d'une odeur fort agréable et d'une saveur

plus douce que celle de nos Sapins; elle reste

longtemps dans cet état. La différence que

l'on remarque entre i;ette térébenihine et les

noires, surtout par sa blanche ir, est peut-

ôlrt! due au froid excessif qu'il fait au Ca-

nada; car elle est beaucoup plus jaune aux
Antilles.

Des ulricules se forment sur le tronc et

les principales branches de l'arbre, et le

produit des incisions faites à l'arbre, et celui

des utricules, est très-différent. C'est en

crevant ces tumeurs, qu'on aperçoit d'assez

loin, qu'on recueille ce baume; le suc jaillit

avec force comme le sang d'une saignée :

Ici du Sapin vert la branclie résineu e

Distille, à flots épais, une gomme onctueuse.

Thomas.

SAPINDUS SAPONARIA. Votj. Savomer.
SAPONAIRE {Saponaria, Linn.), fam. des

Caryophy liées. — Les Saponaires sont des

plai'ites agrestes, d'un beau feuillag;», parées

de tleurs agréables, qui ne diffèrent essen-

tiellement des Œillets que par l'absence des

écailles à la base du calice. L'espèc^- qui s'en

rapproche le plus est la Saponaire offici-

nale [Saponaria officinalis, L'nn.), dont les

tleurs blanches, ou un peu purpurines, réu-

nies en bouquets élégants, brillent connue
celles de nos parterres, sur le revers des col-

lines, dans les vallées des montagnes, ou
sur le bord des ruisseaux : elles exhalent une
odeur douce et légère. Leur calice est un
tube <\ cinq dénis ; leur corolle, composée
de cinq pétales munis de longs onglets. Sa
lige est haute, fistuleuse ; les feuilles oppo-
sées, ovales-lancéolées , d'un vert foncé.

Celte plante fuit également les grandes cha-
leurs et le froid. La beauté de s;s fleurs,

leur agréable odeur, pourraient lui mériter
une place dans nos jardins; mais il faut se

méfier de ses envahissemenis. Peu difùcile

sur le terrain, elle ne tarde pas à étendre au
loi'i ses racines traçantes. Elle passe pour
amère, sudoritique, détersive; on emploie
sou extrait contre les obstructions, les ma-
lailies de la peau, les rhumatismes, etc.

Connue cette plante est savonneuse, on lui

attribue la propriété de pouvoir blanchir le

linge, d'oCi lui vient le nom de Saponaire.

Dans les mêmes contrées, croît, au milieu
des champs, parmi les moissons, la Sapo-
naire DES VACHES (5a/)onar(ai'«ccfiria, Lin 1.),

ainsi iminmée parce qu'elle est l'eclicrchée

par les vaches; espèvC élégante, facile à re-

connaître par ses belles fleurs rouges et ses

calices pyramidaux, munis de cinq angles
très-saillants. Sa tige vsl droite; ses rameaux
très-étalés ; ses feuilles larges, ovales, d'un
vert glauque, et comme perfoliées.

F^a Saponaire a feuilles de basilic [Sapo-

Ce fruit précieux offre la combinaison de
la gomme-résine et du caoutchouc. Ses se-

mences sont entourées d'une certaine quan-
tité de cjtte gomme- résine, blanche, friable,

brillant avec boursouflement, et laissant vo-
latiliser une odeur aromatique, ainsi que

. . . . L'arbrisseau dont le suc précieux.

Monte avec la prière et va fléchir les dieux.

Castel

Cette sorte d'encens, dont le parfufn a la

plus suave odeur, est en petite quantité, et

se vend fort cher ; aussi n'est-il brûlé que
dans le jialais des sultans

Les fruits mûrissent en sejiteiubre jus-
qu'en ianvier. Plus estimé que l'Orange, un
Sapolillier, près des villes , rapporté pour
2 à 3000 francs de fruits. Ces arbres doivent

être plantés à une certaine dislance des ca

ses, parce qu'ifs répandent une odeur désa-
gréable, surtout ijuand ils servent de repaire

aux chauve-souris. Les Sajiotdles vertes

fournissent aussi un lait gommeux et astrin-

gent : cet arbre se trouve dans toutes les fo-

rêts de l'Amérique méridionale ; on le cul-

tive avec soin, à cause de l'excellence de ses

fruits.

SAPOTILLIER MARMELADE {Leucome,
Jaune d'œuf; Achras )naininosa, Linn.). —
L'étymidogie d'.-le/(rns est «x;.«f, qui signifie

Poirier sauvage. — Ce bel arbre croît à la

Jamaïque, à Cuba et au Pérou, où les Espa-

gnols le nomment Lucuma. Le iru it astringent

et compar ible à la Nèlle est si nutritif, que
deux personnes exilées sur le grand llet

(île Saint-Domingue), pour avoir tramé une
consf)iratio 1, et condamnées à y mourir de

faim, y vécurent de ce seul fruit, et furent

retrouvées bien portantes. Cette anecdote est

citée par Valmont-Bomaio. Le fruit duLeu-
coma est appelé Jaune d'œuf, (|ui est la cou-

leur de la pulpe. Cet arbre toull'u et sombre
se pJaîl sur les mornes arrosés p;u- les fon-

taines et les torrents, où la végétation est

riciie et vigoureuse. On sert les fruits mûrs
au dessert. Leui- chair est douce, mais iW
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pevi fade; les amandes agréables au goûl,

mais un peu anières.

SAPPADILLE. Vo)/. Corossolier.
SARCOCARPE. r'oij. Frlit.
SARGASSE {Sargasstm, Linn.), fara. des

Fucacées. — Ce genre a pour caractères :

des renflements comparables aux vessies na-

tatoires des poisso'is; une fructification for-

mée de conceplacles rameux, à divisions cy-

lindracées, à ramules très-grôles ; des tiges

essentiellement distinctes, divisées; des ra-

meaux plus ou moins nombreux, vagues ou
obscur(''merit pi'inés, dispos s eu pvrainide ;

di'S racines comme empâtées; des feuilles

d'un jaune bruu ou d'un vert sombre, etc.

Les Sargasses ne se renconire-it guère au
delà du 'j-O' degré dans les deux hémis;)lières.

Ari'achées assez facilement de la profondeur
des mers, d'une consista'ice membraneuse,
coriace et diflicile à briser, elles llottent des
JDaois entiers, el môme des années, ii la sur-
face des eaux et loin du lieu de leur nais-

sance, sans trop se détéi-iorer.

On compte aujourd'hui jusqu'à soixante
espèces de Sargasses. Nops n'en décrirons
que trois:

1° La Sargasse sargasso, appelée impro-
prement Stirgassuin bacciferuïn, par Agarlh;
Fiicus bacciferus, [>arTurnei" ; Fucus milans,

par Linné, et que Christoidic Colomb, en
partant pour la découverte du nouveau
monde, trouva, en s'éloigiiant des Canaries,

regardées jusqu'en 1492 comme les limites

de l'univers, à la surface des eaux de la

mer.
La Sargasse sargasso fut connue ou du

moins citée par la plupart des botanistes.

Bory Saint-Vincent l'a trouvée là où Colomb
l'avait rencontrée, c'est-à-dire au sud des

Canaries, et au nord-ouest des îles du Cap-
Vert.

2" La Sargasse atlantique {Sargassum
atlan(icu)ii). Cette espèce, que l'on rencontre
dans les mêmes lieux que la précédente, et

surtout, couime son nom l'indique, sur nos
côtes océanes, a dos feuilles beaucoup plus

larges et plus grandes; elle nous vient de
Cadix et des Canaries.

3° La Sargasse PACIFIQUE (Sargassum paci-

ficum), qm a été rajjportée par plusieurs voya-

geurs de l'Océan qui s'étend entre l'Asie et

rAméii(|ue, et qui forme, entre les îles nom-
breuses qui sont baignées par l'océan Paci-

fique, des prairies marines analogues à celles

de l'Atlantique.

SARRAGENIA, Linn., genre type du petit

grou[)e des Sarracéniées, voisin des Nym-
phéacées. — Le S. purpurea est une plante
vivace du Canada : tige d'environ uii pied
de haut; feuilles radicales, teintes de rouge
sur les nervui-es et les bords, roulées en
cornet sinué, ventrues ; fleurs grandes, rouges
pourpre en dehors, vertes en dedans. Culture
dans de la mousse.

SARRASIN. Voy. Rénouee.

SARRIETTE {Satureia, Linn.), fam. des
Labiées. — On n'est pas d'accord sur l'éty-

wologie du nom Satureia, que uorte la Sar-

riclle depuis très-longteni|is, puisqu'il se

trouve dans Pline. Les uns pensent qu'il

vient do uà-Mpoç (satyre), à cause des préten-
dues qualités aphrodisiaques des Sarriettes;

d'autres le font dériver de satur (rassasié),

parce qu'on rem|)loie |iour assaisonner les

aliuients; il en est enfin qui le considèrent
comme venant de l'arabe ss'utar, dénomina-
tion appliquée par les Arabes aux plantes

labiées. La description que nous a laissée

Dioseoride de soi Thymhros convient assez

bien à nos Sarriettes : dans Pline, le Culiva
est, selon lui, la môme plant • (pie le Satu-
reia; mais cet auteur se borne à dire que
cette plante est employée comme assaison-
nement.

La Sarriette des jardins (Satureia hor-
tensis, Liini.) est connue partout dans les po-

lageiset dans les jardins d'agrément, à cause
de ses usages et de soi agréable Oiieur; mais
c'est particul'èrement sur les collines pier-

reuses des contrées méridionales qu'on jpeut

juger de la douceur de ses parfums. Cette

plante y est très-commune; elle est stoma-
chique, diurétique et tonique. On prend
l'infusion faite avec les feuilles et les jeunes
rameaux, pour donner de l'action à l'esto-

mac, et on les applique sur les tumeurs œdé-
mateuses pour en faciliter la résolution ;

mais son principal usage est pour les assai-

sonnements, surtout dans les fèves de ma-
rais, dont elle relève le goitt. Les Allemands
la mêlent à leur choukraut : elle entre dans
la composition des sachets odorants. On la

multiplie de drageons et de boutures.
On trouve sur des montagnes un peu plus

élevées, aux lieux stériles et pierreux des
contrées méridionales, la Sarriette de mon-
tagne (Satureia montana, Linn.), plus dure
dans toutes ses parties.

La Sarriette en tète (Satureia capitata,

Linn.) est l'espèce la plus facile à recon-
naître par ses fleurs purpurines, réunies en
tête au sommet des rameaux. Ses feuilles

sont fort petites, dures, aiguës, fasciculées.

Elle croît sur les hautes montagnes, aux
lieux secs et stériles ; elle est rare en France,
plus commune dans le Levant et la Barbarie.

Son odeur est très-suave ; c'est un très-bon
aromate.
On a donné le nom de Sarriette tymbra

(Satureia thymbra, Linn.) à une espèce dont
les feuilles ovales, tiès-aiguës, approchent
de celles du thym. Les fleurs sont purjiuri-

nes ou blanchâtres, disposées en verticilles

épais, hérissés de poils courts et roides.

Cette plante est très-odorante. Elle croît sur
les colliiies pierreuses, dans les contrées les

plus méridionales de l'Europe.
La Sarriette de Saint-Julien (Satureia

Juliana, Linn.) a d'abord été découverte sur
le mont de Saint-Julien en Etrurie; elle en
a regu le nom. On la trouve égialement sur

les iiords de la mer de Toscane et dans les

environs de Nice.

SASS.AFRAS (LaurwsiaMa/ras, Linn.), fam.
des Laurinées. —'C'est un arbre de 25 à 30
pieds, qui intéresse par sa belle forme et

uar ses qualités aromatiques. 11 trace beau-
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coup, et produit de ses racines une quantité

lie r;'jets qui rampent et s'étendent au loin.

Ses branches sont étalées et forment une
large cime garnie d'un beau feuillage.

Cet arbre est originaire de l'Amérique
septentrionale, de la Floride, de la Caroline.

On le cultive en France avec assez de succès :

il passe l'hiver en pleine terre; il lui faut

une terre légère, un peu humide, mélangée
de terreau de bruyère. On le multiplie par
drageons, par marcottes. Monardes l'a fait

connaître le premier vers l'an 15V0, et Mun-
tinge l'a cultivé en Europe en 1535. Il fleurit

tous les ans, mais il ne donne pas de fruits.

L'écorcedu Sassafras est rugueuse, friable,

d'un brun ferrugineux; son bois léger, d'une
couleur gris de fer. L'un et l'autre exhalent
une odeur aromatique analogue à celle du
Fenouil : leur saveur est acre, brûlante, aro-

matique. Ces qualités sont plus jirononcées

dans î'écorce que dans le bois, plus dans les

branches et les rameaux que dans le tronc.

Son écorce fournit à la teinture une couleur
orangée : les vaches sont très-avides de ses
feuilles; desséchées et pulvérisées, elles

servent, à la Louisiane, jiour aromatiser les

sauces. Les fleurs sont employées en guise
de thé, dans plusieurs parties de l'Amé-
rique; ses fruits offrent un bon aliment aux
oiseaux. Le Sassafras est placé avec avantage
parmi les toniques; il agit à la manière des
substances aromatiques, en excitant le ton
des organes, et en stimulant instantané-
ment le système nerveux. Il augmente l'é-

nergie de l'estomac, et favorise la diges-
tion, excite la transpiration cutanée, même
la sueur, etc. (1).

(1) On dit que c'est l'odeur dn Sassafras qui fit

penser à Cluislophc Colomb que l'on éUiit près des

terres : ainsi col arbvisle a coiiuibué à la rféôouverle

de l'Amérique. Nous demandons au lecteur la per-

mission de citer le irait suivant, tiré des intéressantes

lettres d'un Cîi//îra(eî(r américain :

< Etant un jour dans le bois de ma plantation avec
ma fille Fanny, j'aperçus un petit Sassafras de 3
pouces de circonférence et de 8 pieds de b lul; il était

jeune, frais cl vigoureux; une faible vigne s'était

entrelacée autour de sa lige, et cninniençail déjà à

uider ses brancbes avec celles du Sassafras.... J'or-

donnai à un nègre d'aller cbercber les outils coiive-

naliles, et dès qu'il fui revenu, nous déracinâmes ce

pliénomènc inléressanl avec toute l'alientinn imagi-

nable... Que veux-tu donc faire de ce Sassafras,

mon père? me dit ma fille : nous en avons déjà tant

dans nos champs et dans nos baies ! — C'est pour
loi que je travaille; tu verras à quoi je destine cet

arbre protecteur.... Je transportai l'arbre dans l'in-

tersection des deux grandes allées de mon jardin; j'y

appelai louie ma famille ; bientôt le trou fut fait, et

l'arbre planté... Aussitôt que cette opération fut ter-

minée: Viens, ma fille, luidis-jc, en la prenant dans
mes bras, écoule: j'ai transplanté ces deux arbres

où tu les vois, afin qu'ils deviennent un monument
vivant de ramilic que je te porte. Tu vois bien ce
Sassafras chargé de cette jeune vigne, c'est moi, ton

père, qui l'ai si souvent assise sur ma rharrue, qui

l'ai tant de fois portée à l'école et où lu désirais aller,

et qui te porte encore si souvent sur mes genoux ; tu

vois bien celte jeune vigne, ilojii la tige et les branches
sont si heureusement supportées par ce Sassafras,

c'est toi, ma fille; conmie toi quand tu m'embrasses,
<)n»i)il tu mo dit* qiii< III ro'ainiC!*, quand (u mei» if-i

SATIN BLANC. Voy. Li^'aire.

SATIRE, genre de la famille des Cham-
pignons.— Les Satires sont très-rapprochés
des Morilles. Ils leur ressemblent par leur
forme, ayant, comme elles, un pédicule ter-
miné par un chapeau ou une tète conique,
à surface réticulée et cellulaire; mais ils

sont, dans leur jeunesse, enveloppés d'une
coilfe qui se déchire à son sommet, ouvre
passage à la plante, et reste ensuite adhé-
rente en forme de collier à la base du pédi-
cule. La ]jlupart des Satires ont une ouver-
ture au sommet de la tête : au lieu de ce
goiit savoureux et de cette odeur agréable
qui caractérise les Morilles, ceux-ci ont une
saveur rebutante; ils répandent, à l'époque
de leur maturité, une liqueur fétide, insup-
portable, qui produit au feu une odeur
d'alkali volatil très-pénétrante.

L'espèce des Satires la plus commune

,

qu'on trouve dans les bois, à la fin de l'été

et dans l'automne, est le Satire fétide.
Le Satire a docble coiffe est d'abord

renfermé dans une coilfe j)yriforme, de cou-
leur blanchâtre; cette coiffe, qui contient
une liqueur visqueuse, fétide, est formée
de deux membranes. Lorsque ce Champi-
gnon s'est fait jour à travers, la membrane
extérieure se renverse, et celle qui est jilus

intérieure engaîne la base d'un pédicule
cylindrique, aminci h sa partie inférieure,
parsemé de petites taches cendrées, creux
dans l'inlérii'ur. Le chapeau est presque
campaniforme. point celluieux, légèrement
strié, déchiré à son limbe, libre dans toute
son étendue, couronné à son sommet d'un
ombilic saillant, perforé et en forme de
cupule.

Celte espèce a été trouvée en France, aux
enviions de Blois, et dans la Hollande. Ha-

bras autour de mon cou : de même elle étend ses ra-

meaux tortueux, elle lesatliiche, parune multitude de
petits liens, aux branches de son ami et de son pro-

tecteur; tous les deux tirent leur subsistance du
même terrain; le ciel ne saurait verser ses rosées

sur l'un sans faire fructifier l'autre. Quand j'aurai

vécu et que lu seras maîtresse de celte plantation,

voici ce que tu diras à tes voisins, à tes amis et à

tes enfants : Mon père planta cet arbre le i octobre
illi; il le consacra comme un monument de son
amitié paternelle envers moi ; il l'appela VArbre de
Fanny ; ce lut une idée favorite de son cœur. Tiens,

ma fille, me dit-il, de même que ce Sassafras sup-
porte celle faible vigne, de même je t'ai chérie et

supportée dès la plus tendre enfance; de mèmeque
cette vigne aurait toujours rampé sur la terre, in-

l'ruciueuse et méprisée, de même aurais-je été une
femme mal instruite et mal élevée sans son appui

journalier , sans les soins qu'il prit de mon éduca-

tion. Puisses-lu, continuait-il, croître et fleurir sous

ce toit paternel, comme ces deux arbres croîtront

et fleuriront dans ce nouveau terrain. Te ressou-

viendras-tu bien de tout ceci ? — Oh ! oui, mon père,

je n'oublierai jamais ce que je viens de voir et ce

que lu viens de me dire. Elle scella sa promesse avec

des larmes , auxquelles je ne pus m'empècher de
joindre les miennes : ce furent les plus douces que
j'eusse versées depuis bien des années. > L'anni-

versaire de ce petit événement a été rcgulièremenl

solennisé par une petite fêle qu'elle donne à se*

Voisin»
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drianlis, qui l'a découverte le premier dans

la Hollande, en fait le plus grand éloge; il

on fait une des merveilles de la nature.

Clusius nous apprend qu'on lui avait pré-

senté à Amsterdam plusieurs individus de

cette espèce, et que toutes les fois qu'il les

serrait dans la main, il éprouvait un engour-
dissement. On croyait, du temps de ce bo-
taniste, que la liqueur contenue dans la

coiffe de ce Champignon pouvait être em-
ployée avec succès contre la goutte.

On cite encore plusieurs autres espèces,

décrites les unes par Linné, d'autres par
Ventenat, telle que le Satire morusin, dont

le chapeau est subulé, presque anguleux, de
couleur rouge; son pédicule d'une belle cou-
leur de chair. Ce Champignon , que l'on

trouve dans différentes parties de la Chine,

croît sur les racines et sur les feuilles à

demi pourries du Mûrier; il parvient, d'a-

près la description qu'en a donnée le mis-

sionnaire Cibot, à son parfait développe-
ment dans l'espace de douze heures : alors

il s'affaisse, et exhale une odeur désagréable.

Les Chinois eu font un grand usage en mé-
decine pour guérir les ulcères cancéreux :

ils le servent quelquefois sur leur table;

mais ils choisissent les individus qui n'ont

pas encore été attaqués par les insectes. Le
Satire grillé répand une odeur vive et

agréable, comme un Orchis, au rapport de

Rothman, qui l'a découvert à Smàland, dans

un terrain maigre et couvert de Mousses. 11

est presque toujours rongé par les insectes.

SATUREIA. Voy. Sarriette.

SATYRION (Salyrium, Linn.), fam. des
Orchidées. — C'est avec beaucoup de raison

que le genre Satyrium de Linné a été ré-

formé par les modernes : plusieurs de ses

espèces appartiennent évidemment aux Or-
chis, suriout celles d'Europe; d'autres se

rapprochent des Sérapias, ou rentrent dans
plusieurs des genres nouvellement établis.

Sou caractère essentiel est fondé sur le pé-
tale inférieur pendant, iiourvu d'un éjieron

court, renflé en forme de bourse; les cinq
pétales supérieurs connivents.

Nos Satyrions d'Ei'rope habitent les prés
et les bois; ils recherchent moins le Midi
que le Nord; la plupart pénètrent jusque
dans la Suède; quelques-uns gagnent la La-
ponie. Ces plantes n'ont ni la beauté ni les

lielles couleurs des Orchis et des Ophrys
;

mais elles en portent les caractères géné-
raux, avec les modifications qui leur sont
particulières.

Le Satyrion a odeur de bodc {Sati/riam
liircinum, Linn.) est, pour la vue, une très-

belle plante, pour l'odorat une plante (jui

lepousse. Qui pourrait la méconnaître à la

forme singulière de ses tleurs, à la hauteur
(le sa tige, à la longueur de son épi, et sur-
tout à sa corolle de couleur blanchâtre, si

reuiarquable par le pétale inférieur tadieté

de pourpre à sa base, divisé en trois la-

nièies; les deux latérales fort petites, subu-
lées, un peu ondulées; celle du milieu fort

'Hroite, linéaire, longue d'environ 2 pouces,
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un peu frangée à son extrémité, roulée sur
elle-même avant l'épanouissement de la
fleur? Cette plante croît aux lieux secs et
montagneux, dans les prés et sur le bord
des bois; répandue partout dans les contrées
tempérées, d'où elle s'écarte peu, mais les
individus sont ordinairement très-distants
les uns des autres. Elle fleurit dans l'été.

Le Satyrion verdatre (Satyrium viridc,
Linn.). Sa tige est fistuleuse; son épi ob-
long, un peu hiche, composé de fleurs ses-
siles , d'un vert-pAle, un peu jaunAircs.
Cette plante croît dans les prés humides,
dans les pâturages des contrées septentrio-
nales de l'Europe.
Le Satybion a flecrs nôtres (Sati/rium

nigrum, Linn.) est une petite plante à feuilles
inférieures étroites, linéaires. Ses fleurs sont
petites, d'un pourpre noirâtre; elles ont à la

vue quelque chose de mélancolique; mais
l'odeur délicieuse de benjoin ou d'œillet
(ju'elles répandent, réjouit l'odorat. Cette
plante croît dans les pâturages des hautes
montagnes.
Le Satykion blanchâtre {Satyrium ul-

hidum, Linn.) a de petites fleurs d'un blanc
verdatre

, quelquefois un peu purpurines.
Cette plante croît dans les pâturages hu-
midi's des montagnes alpinos et des bois.
Le Satyrio\ rampant [Satyrium rcpens,

Linn.; Ncottia, Wild.) est remarquable par
ses feuilles, d'une forme agréable, dont les
nervures couiiéoB par des veines en réseau
offrent une sorte de quadrille, quelquefois
marqué de taches noirâtres, brunes ou blan-
châtres; la lige est courte, ascendante, ter-
minée par un épi grêle, un peu pubescent,
composé de fleurs unilatérales, presque en
spirale et blanchâtres. Cette plante habite les
contrées froides et montagneuses de l'Eu-
rope.

S.\UGE (Salvia, Linn.), fam. des Labiées.— Ce nom, imposé à la Sauge, du latin sal-
rare (sauver), elle le doit à la haute répu-
tation de la première espèce , devenue le

type d'un genre très-étendu, dans lequel sont
renfermées des plantes rem.ircjuables, les
unes par leurs propriétés médicinales, d'au-
tres par l'élégance et l'éclat de leurs fleurs;
mais la plujiart de ces dernières sont exoti-
ques; un très-grand nombre d'auTres sont
européennes; nous ne nous arrêterons
([u'aux plus intéressantes. Le caractère des
étamines est très-curieux dans ce genre. Le
filament est un pivot, portant à son sommet
lin lilet en travers, en forme de balancier,
terminé à chacune de ses extrémités par la

loge d'une anthère, l'une fertile, l'autre
stérile. Ce hiet a été reconnu par les mo-
dernes pour un organe particulier, auquel
ou a donné le nom de conncctif, parce que.
dans un grand nombre d'étamines, c'est le

lien qui unit les deux lobes de l'anthèic. 11

est ordinairement très-court, et à peine sen-
sible; mais il prend, dans la Sauge, une
longueur remarquable, tandis que, dans
beaucoup d'autres, les deux lobes de l'an-
thère sont soudés l'un à l'autre.

La SAtGE ofFiciNAi-E (fSahia ofpcinalif,
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Liiin.) a donné h ce genre une giande'célé-

brité : elle a été exaltée, pour ses propriétés

niédifiinales, avec le plus grand enthou-
siasme, à un tel point que l'école de Salerne

prétend qu'avec la Sanj;o riiouime serait im-
morlel, s'il pouvait l'être :

Cm moriatur honio eut Sulvia crescit in horto ?

Contra vhn mortis non est medifiimen in hortis.

Sans doute la Sauge, douée à un très-

haut degré de qualités nmères et aromati-
ques, communes aux Labiées, doit être pré-
férée dans tous les cas oh l'emploi des aro-
mates est jugé nécessaire; mais il est inutile

d'en exagérer les vertus. — D'une souche
ligneuse sortent un grand nombre de ra-

meaux en touffes, d'un port assez agréable.
Les feuilles sont péliolées, épaisses, ridées,

lancéolées, légèrement crénelées,, variables

dans leur grandeur et leurs couleurs, quel-
quefois nninies d'un ou deux lobes à leur

base, d'un vert cendré, pubescentes, quel-
quefois blanchâtres et tomenteuses, ou pa-
nachées de ditférentes couleuis. Les fleurs

sont d'un bleu rougeâtre, tlisposées en un
é[)i lâche; le calice souvent coloré. — On
fait avec la Sauge une infusion théiforme
assez agréable : on prétend que les Chinois
en font un tel cas, qu'ils s'étonnent comment
les Européens viennent chercher le thé dans
leur pays, tandis qu'ils ont chez eux une
plante aussi précieuse. Quelques personnes
emploient pour fumer la Sauge au lieu de
Tabac.

Tournefort a découvert dans l'île de Crète
une espèce de Sauge très-rapprochée de la

précédente, distinguée par ses feuilles plus
allongées, par ses calices renflés, à dents
obtuses. C'est la Sacge pomifèue (Salvia po-
mifera, Linn.). Ses jeunes tiges sont souvent
piquées par un insecte : il résulte de ces
piqûres des tumeurs dures, charnues, de 8
à 10 lignes d'épaisseur, dont la chair est ?i

demi transparente comme de la gelée; on
les connaît sous le nom de Pommes de Snir/e.

Elles se vendent au marché, et on les maiige
contites. Tournefort ajoute qu'on trouve de
pareilles tumeurs sur la Sauge ordinaire de
Candie, qui est probablement le Salvia sipy-
lea, Lamarck, et peut-être le Salvia triluba,

Linn., Suppl., très-voisine de la Sauge oiïï-

cinale et de la jjrécédente.

Les prés secs sont, dans le courant de l'été,

embellis par les belles il.urs bleues de la

Sauge des prés {Salvia pratensis, Linn.), dis-

posées en un long é|)i teiiuinal, mais d'une
odeur peu agréable. Sa racine est dure,
t lès-forte; sa tige presque sinijile; les feuilles

très-distantes; les inféi'ieurtrS nombreuses,
ovales, ridées, oblimgues, incisées dans le

iîalvkt açrestis, Linn. La corolle est grande;
sa lèvre supérieure courbée en laucille.

Cette plante en très-commune dans les con-
trées tempérées ; ede s'étend jusque dans
le Noi'd. 11 n'y a, paruii les bestiaux, que les

moutons et les chèvres {jui la mangent. Ses
larges feuilles radicales nuisent aux prairies,

en s'opposantà la croissance des graminées.
La SàUGE SAUVAGE (Saivta silvestris,Liim.)

est bien moins commune que la précédente
;

elle croît dans les vignes, sur le bord des
champs, dans la Bohème, l'Autriche, et dans
les départements méridionaux de la France :

elle se distingue par ses longs épis grêles,
munis de bractées colorées , plus courtes
que les Ueuis; les pédoncules cotonneux.
La corolle est bleue: sa lèvre sijpérieureuQ
peu velue.

La Sauge sclarée [Salvia sclarea, Linn.) a
longteinjis été j)lacée à côté de la sauge offi-

cinale ; elle devait cette réputation à son
odeur très-pénétrante, moins agréable que
celle ne la Sauge, mais qui annonce des qua-
lités de même nature, et par conséquent îi

])eu près les mêmes usages, d'où lui est

venu le nom de Toute-bonne, et celui d'Or-
vale. C'est d'ailleurs une jtiante d'un port
assez^ agréable , sous un aspect rustique,
surtout lorsqu'elle se montre parée de ses
épis nombreux, composés de grandes fleurs

bleuâtres ou mélangées de bl.inc. Sa tige est

dure; les feuilles sont grandes, ridées, cré-
nelées; les bractées concaves, teintes de
violet; les dents du c ilice un peu épineuses.
Cette plante croît dans les sols stériles et

pierreux en Espagne, en Italie, dans les con-
trées méridionales de la France ; on la trouve
aussi, mais plus rarement, dans les dépar-
tements du nord, à Montmorency, au mont
Valérieu. Elle passe pour s'ernutatoire, ré-

solutive, employée surtout pour déterger les

vieux ulcères. Son suc produit, dit-on, une
sorte d'ivresse, qui tient du spasme. Dans
le Nord on l'emploie pour la fabrication do
la bière, h défaut de houblon; on niahge ses
jeunes pousses en salade.

La Sauge hormis (Salvia hormimm, Linn.)
a joui autrefois d'une célébrité qu'elle a
perdue. Elle passait surtout pour aphrodi-
siaque, et favorable dans les maux d'yeux :

aujourd'hui elle n'est reconimandable (pie

par ses grandes bractéis stériles et colorées
en bleu vif ou en rouge, et qui forment à
l'extrémité des épis une petite touffe do
feuilles élégantes. Les Heurs sont de couleur
rose ou purpurine; la lèvre infé:ieure de la

corolle d'un bleu pâle; les feuilles ovales,

oblongues et crénelées. Cette plante croît

dans les vallées des contrées méridiouales
de l'Europe, ainsi qne dans la Cièce.
De grandes bractées concaves, à pointes

épineuses ; des calices enveloppés d'un du^ et

épais, cotonneux et très-blanc; des fleurs

nombreuses, de couleur blanche, font une
très-belle espèce de la Sauge cotonneuse
{Salvia œthiopis, Linn.). Sa ti^e se divise à

son souunet en rameaux paniculés. Les
feuilles sont très-grandes, ovales, pubes-
centes, sinuées et dentées à leur contour.
Elle croît aux lieux secs, ex[)osés au soleil

dans les contrées méridionales de l'Europe,
en France, en Autriche, dans la Grèce et la

Barbarie.

Quoi(pie les Sauges aient toutes leurs

Heurs verticillées , la Sauge verticillée
(Salvia verticillata, Linn.) a reçu ce nom
jiarce que ses verticilles sont plus garnis de
heurs : elles forment des paquets globuleux;
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la corolle est petite, de couleur bleue. Toute
la plante est plus ou moins velue, grande
et forte; les feuilles très -amples. Cette

plante croît aux lieux secs, sur le bord des
cbi'mins, dans les contrées temjiérées et

méridionales de la France.

Dans les prés secs des montagnes, depuis

les contrées tempérées jusque dans le midi
de l'Europe , on rencontre la Sauge ver-
veine [Salvia vcrbcnaca, Linn.), distinguée

par ses petites fleurs d'un bleu vif, par ses

feuilles allongées, presque giai)res , créne-
lées, incisées, sinuées ou presque pinnatifi-

des, selon les variétés

Parmi les Sauves cultivées dans les jar-

dins, on y voit de très b^'lles espèces , sur-
tout celles h fleurs d'un rouge écarlate , tel-

les que le Salvia formosa, L'bérit., petit ar-

brisseau d'un jjeau vert , qui conserve ses

feuilles toute l'année, relevées par l'éclat et

le nombre dos fleurs écarlales, dont il est

orné. Dombey l'a ra|)porté du Pérou. Les
Salvia cocvinea ni pseudococcineasont égale-
lement recherchés pour la beauté de leurs
fleurs d'un rouge très-vif; mais aucune n'a

plus d'éclat que le Salvia fulgcns du Brésil,

espèce cultivée depuis plusieurs années au
Jardin des Plantes, à Paris; ses fleurs sont
disposées en un bel épi, ayant les bractées,

le calice, les étamines et la corolle d'un
rouge de feu éclatant; celte corolle est lon-

gue de deux pouces, mais très-caduque.

SAUGE DE JÉRUSALEM. Voy. Phlomis.

SAULE iSalix, Linn.). — Les Saules ou-
vrent la série des Amentacées ou des arbres
à chaton proprement dits, ('es végétaux, à

raison de leur grande multiplication, de la

fraîcheur de leur ombrage , des nombreux
services que l'homme en retire, ont été de
tout temps signalés sous ces dilfér'ents rap-

f)orts. Il en i st question dans Homère : on
es trouve cités dans la Bible. C'c-st sur le

bord (les fleuves, à des branches de Saule,
que les Israélites , captifs à Babylone, et

versant des larmes sur leur exil de Jérusa-
lem, suspendent leurs instruments de nmsi-
que, comme l'annonce le début de ce psaume
si touchant :

Super flumina Balnjlonis, iltic sedimim et

fleriinus, ciun rccordarcmur Sion.
JnSalicibus in medio cjiis siispendimus or-

gana noslra. Psal. cxxxvi.
Le nom de Saule (Salix) vient , d'après

Servius, du latin aalire (saillir, s'élancer),

parce qu'il croît très-vite. M. de Theis lui

donne une orig ne celtique. 11 vient , selon
lui, de sal (proche), lis (eau), arbre qui croît

près des eaux. Nous trouvons plusieurs Sau-
les cités par Tliéophra.--te, Pline, Dioscoride;
il serait difficile de déterminer avec cer-
liaide 1 -s es[)ères dont ils ont fait men-
tion. Les figures qu'en ont publiées les au-
teurs qui leur ont succédé n'offrent pas
moins de difficultés.

Les Saules ne sont point de ces arbres
qui occupent le premier rang dans nos fo-
rêts : les plus grandes espèces s'élèvent à
peine à la hauteur de nos arbres fruitiers

;

DE BOTANIQUE. SAU 1310

d'autres passent, par une dégradation insen-
sible, à l'état d'arbustes à peine de (quelques
liouces de haut. Les uns embellissent et
ombragent le bord des ruisseaux dans les
pâturages humides; ou bien placés sur les
rives des fleuves , dans un sable mouvant,
ils en fixent la mobilité; leurs racines en-
trelacées s'opposent aux éboulements

, et
Servent de digue aux rivages des eaux; ils

amènent, à la faveur de leur ombre et de
leur détritus, la végétation dans un sol sté-
rile et sablonneux, ils le bonifient, et le con-
vertissent en un gazon d'une agréable ver-
dure; d'autres espèces dédaignent le bord
des rivières et les marais; elles vont, malgré
leur infériorité, prendre place dans les fo-
rêts; mais elles se contentent d'habiter les
clairières et les taillis, et n'osent se môler
parmi les grands arbres sous lesquels elles
seraient étoulfées.

En jetant un coup d'œil sur la série inté-
ressante des diverses espèces de Saules,
nous y retrouvons cette admirable variété
qui caractérise les productions d^; la nature,
et qui procure <^ l'homme tant de jouissances
agréables. Quelle beauté , quelle élégance
dans notre Saule blanc [Salix alba, Linn.),
si commun partout I A l'aspect de son feuil-
lage argenté, soyeux et luisant, le voya-
geur, qui s'est reposé sous les beaux Pro-
lea du ca() de Bonne-Espérance, s'y croit
transporté de nouveau. Trop négligé parmi
nous, cet arbre, n'éprouve nolie indifférence
que parce ([u'iT est né dans nos contrées,
qu'il y croît avec une grande facili.é. On le

relègue dans les bourgs et dans les campa-
gnes, et nous ne lui permettons que très-ra-
rementl'entréedansnos jardinsde plaisance.
Nous y avons introduit le Saule-pleurecr

[Solix Babylouica, Linn.), et , par un senti-
meiU de sensibilité qui honore le cœur hu-
m lin, il est sorti de nos bosquets pour or-
ner la tombe de ceux dont nous pleurons la
perte. 11 semble que ce soit dans l'hoinme
un besoin, une sorte de jouissance de cher-
cher, dans les objets qui l'environnent, l'i-

mage allégorique de ses affections. De tous
les êtres de la nature, aucun ne lui en offre
davantage que les plantes. Les fleurs lui
fournissent des guirlandes ])our ses jours
de fêtés; le Laurier ceint le front des guer-
riers, le Lierre celui des poètes, et le .Myrte
couronne la tète des époux. La douleur a
aussi ses emblèmes. Longtemps le Cyprès a
ombragé les tombeaux; mais la vue de son
feuillagi; épais, d'un vert sombre, l'obscu-
rité qu'il répand , semblent n'inspirer que
l'affreuse idée d'une mort éternelle. Les
âmes sensibles lui préfèrent le Saule pleu-
reur : il annonce d'une manière bien plus
touchante les regrets, l'affliction; il inspire
une mélancolie plus douce, plus sentimen-
tale. Il ne porte point une cime élevée, mais
sa tête s'incline : elle est chargée de longs
rameaux souples et pendants; elle offre l'i-

mage d'un être accablé de douleurs, dont la

tôte penchée sur une urne séjjulcrale la re-
couvre d'une longue chevehue éparse et

négligée. Son feuillage toufl'u , 4'ua beau
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vert, soulage l'âinedans son aOlictioii; celui

du Cyprès la déchire, et n'offre que le crêpe
ténébreux de la mort.
Mais que nos bosquets ne nous fassent

pas perdre de vue la nature : rentrons-jr

pour suivre cette série de Saules osiers , si

variés dans les terrains que l'eau vient inon-

der, et qui livrent aux mains industrieu-

ses de l'homme leurs rameaux dociles;

voyons les Saules marceaux s'élever gra-

duellement du bord des ruisseaux jusque
sur les hauteurs, gagner les forêts, en deve-
nir les habitants; et si nous visitons le som-
met des montagnes alpines, quelle sera no-
Ire surprise d'y trouver encore des Saules
pour dernier terme de la végétation! A la

vérité, ce ne sont plus ces mômes arbres qui
nous couvraient de leur ombre dans les

prairies entre-coupées de ruisseaux. Là

,

nous ne rencontrons que des petits arbus-
tes perdus dans le gazon que broute le cha-
mois : leurs rameaux tortueux et difformes
s'élèvent à peine au-dessus du sol qui les

nourrit, et ne forment souvent que des buis-

sons diffus et rampants; ils nous offrent les

derniers efforts de la végétation luttant con-
tre les neiges et les glaces. Ensevelis pen-
dant sept à huit mois de l'année sous des
montagnes de neiges , ils leur résistent,

et. vainqueurs des frimas, ils se hAtent, au
retour de la chaleur , de reproduire leurs

feuilles, leurs chatons, leurs semences.
Qui ne croirait voir entre les Saules des

plaines et ceux des montagnes le tableau de
la race humaine? Ces arbustes de nos Al-
pes ne semijlent-ils pas nous peindre l'exis-

tence de ces malheureux Lapons à taille

courte et ramassée , relégués dans les cli-

mats hvperboréens, végétant une partie de
l'année dans des huttes souterraines et en-
fumées, tandis que la plus belle race d'hom-
mes habite les contrées méridionales de
l'Europe et de l'Asie?

Quoique la plupart des Saules aient cha-
cun une patrie qui leur est propre, un sol

où ils se j)laisent de préférence, beaucoup,
parmi eux , croissent indifféremment dans
toutes sortes de terrains; mais ils sont
alors si différents d'eux-mêmes

, qu'il est

très-difficile de les reconnaître. Ainsi le

Saule qui quitte les montagnes pour venir
habiter nos vergers, se dépouille de sa ru-
desse sauvage , et prend des formes plus
agréables; il devient alors presque mécon-
naissable. Ce n'est plus ce petit arbuste,
haut de quelques pouces, qui rampe hum-
blement sur le sol qui l'a produit ; c'est un
arbrisseau dont le tronc s'élève à plusieurs
pieds de haut, se divise en rameaux étalés,
et veut presque rivaliserd'élégance avec ses
autres frères. De même le Saule

, qui des
bords des rivières passe dans les plaines ari-

des, ou s'élance sur les hauteurs , n'a [ilus

ni le môme port, ni le même caractère. Nous
en dirons autant do l'espèce trasportée d'un
climat froid dans un climat beaucoup ]ilus

tempéré; de Ih lasouice de; ces nombrenses
erreurs, qui ont fait autant d'espèces de tou-
tes ces variétés; do là ces difUcultés pres-

que insurmontables qui arrêtent à chaque
pas le botaniste cherchant à fixer le degré
d'affiliation entre les diverses espèces de
cette famille nombreuse. C'est alors que ce
genre, si curieux , si agréable lorsqu'on le
suit dans la nature, se charge d'épines , dès
que le botaniste veut l'étudier avec cette sé-
vérité nécessaire pour l'exactitude de ses
descriptions; alors disparaissent ces frais
bocages, ces rives solitaires et riantes qu'ils
embellissent. Ces objets de nos jouissances
font place à des dissertations pénibles , re-
butantes, qu'il faut cependant aborder, pour
ne pas confondre ce qui doit être réuni :

c'est une route difficile et ténébreuse
, qui

ne peut être tracée que d'après de très-lon-
gues observations.

.J'ai déjà dit que les principales difficultés

venaient de la facilité avec laquelle les Sau-
les se multipliaient dans toutes sortes de
terrains, etdes altérations qu'ils éprouvaient

• dans leurs formes, selon les climats et les

localités. Ces considérations me portent à
croire que les nombreuses espèces de Sau-
les qui existent aujourd'hui, sont dues à
quelques espèces primitives, qui auront va-
rié leurs formes à mesure qu'elles se seront
élevées sur les montagnes, ou seront des-
cendues dans les plaines. Qui oserait affir-

mer que nos Saules des hautes Alpes ne
proviennent pas de quelques unes de nos
vallées , dont les semences si facilement
transportées par les vents, gagnant insensi-
blement les hauteurs , s'acclimatant à une
température plus froide , sont enfin parve-
nues à cette dégradation telle que nous l'ob-

servons sur les Alpes? Et ne pourrions-nous
pas soupçonner avec quelque fondement que
le Salix reticulata n'est qu'une dégénéres-
cence du Salix caprœa, ainsi que beaucoup
d'autres? On pourrait également présumer,
et |)eut-être avec plus de raison, que les

Saules de nos plaines et des bas-fonds ont
été produits par ceux des montagnes, suppo-
sition qui ne détruit pas le principe , que
les circonstances locales peuvent multi-
plier les variétés à l'infini , et leur impri-
mer à la longue un caractère spécifique.

Considérés so'JS le rapport de leur utilité

et de leur emploi, les Saules peuvent former
deux grou|5es particuliers, savoir, les Saules
osiers ou à rameaux pliants, et lesSaules cas-

sants ou à rameaux fragiles. On distinguo
parmi les premiers :

Le Saule blaxc (Salix alba, Linn.), un des
plus communs: on le rencontre presque
partout le long des chemins, dans les envi-

rons des bourgs et villages, dans les forêts de
l'Europe. Son tronc s'élève à la hauteur de 30
pieds environ. Son feuillage répand un éclat

argenté et soyeux. Les feuilles lancéolées,
dentées, acuininées, d'un vert glabre en des-
sus. Les chatons naissent jieu après lesfeuil-

les: ceux des fleurs femelles produisent 'des

capsules glabres, ovales- oblongues.
Son bois est souple et tenace ; il ne donne

qu'une chaleur médiocre : avec ses grosses

branches on forme des cercles pour les ton-

neaux , du charbon pour lies crayons et poui'
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la fabrication do la poudre à canon. Les ra-
meaux servent à faire des liens. L'écorce est

astringente, et peut servir à tanner les cuirs;

un en obtient une couleur rou^e, sanguine.
Dans les pays chauds, il distille des bran-
ches coupées une liqueur mielleuse , qui
devient une sorte de manne par la dessica-
tion. Les chèvres, les vaches et les moutons
en mangent les feuilles, qui souvent sont
toutes couvertes de l'écume blanchâtre du
Cicada spumaria. Avec le tronc des plus
gros Saules, débité en planches, on fait des
caisses et di versouvrages légers. Cet arbre est

d'ailleurs d'une culture facile ; il fournit un
bel ombrage, plaît aux yeux jiar le brillant

de son feuillage argenté. Au printemps, ses

fleurs fournissent aux abeilles une abondante
pâture : il en est de même de beaucoup
d'autres espèces.

Virgile, dans ses tableaux do la nature
champêtre, nous peint fréquemment les abeil-

les cherchant leur nourriture sur les fleurs

du Saule,

Puscunlur {upes)et arbuta pussim,

Et gluucas Salices, Casiainque, Crocumque rubenlem.

Georg., lib. iv, v. 18-2.

Et ailleurs, Egl. i , v. 55 :

.Hyblœis apibus fîorem depasta Sulicti.

Ce même poète se plaît encore à placer,

dans ses images, les chèvres broutant les

feuilles du Saule:

. .

• Non, me pascente, capellœ,

Florentem Cutisum et Salices ctirpeiis amaras.
Egl. I, V. 79.

Dulce satis liumor, depulsis arbutus hœdis,

Lenla Salix feto pccori

Egl. m, V. 83.

Le Saule hélix (5a/ia; hélix, Linn.) s'élève

bien moins que le précédent; il est presque
aussi commun. Cette plante croît au boni des

eaux et dans les terrains humides. On l'em-

ploie avec avantage pour tixer, par ses racines,

la mobilité du sable, et empêcher l'éboulement
des terres sur le bord des rivières. Ses ra-

meaux, longset pliants, servent de liens, et à

fabriquer des paniers, des corbeilles d'un usage
très-répandu; on en fait aussi d'assez bonnes
haies. La piqûre d'un insecte, le Cynips du
Saule, occasionne, vers l'extrémité des ra-

meaux, une excroissance en forme de tête écail-

leuse, qu'on nomme rose de Saule
, qu'on re-

trouve sur le Saule marceau. C'est encore sur
cette espèce et plusieurs autres qu'on trouve
ce beau Capricorne àodeur de rose [Ceramhix
moscatus, Linn. ).

Le Saule OSIER JAUNE (Sa/îa;t)87e//jfla,Linn.),

qui [lorte encore les noms de fiois ou d'Osi'erjaii-

ne, d'Amarinier, etc., se reconnaît à la belle

couleur jaune de ses jeunes rameaux, qu'as-

sez généralement ou coupe chaque aimées,
pour en former des liens et autres ouvrages
de vannerie. Les feuilles sont lancéolées, les

supérieures blanchâtres en dessous, à dente-
lures lâches; les chatons feuilles à leur Ijase.

On a fabriqué , avec les aigrettes do ses se-
mences, un papier grossier: quelques fabri-

cants ont essayé de les mêler avec du coton,

dans les étoÊfes grossières, ou de les faire
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entrer dans les coussins ; mais ces aigrettes

sont trop courtes et manquent d'élasticité.
' On peut dire la même chose de la plupart
des autres espèces. L'écorce peut également
servir dans la teinture. Cet arbre croît dans
les fossés, les terrains humides. C'est un des
plus généralement cultivés. Il est attaqué par
ïaltise vilelline et par plusieurs autres in-

sectes.

Le Saule osier blanc {Salix viminalis,

Linn. ) est plus particulièrement employé à
la grosse vannerie: on en fabrique des claies,

des treillages, des liens, etc. Ses rameaux sont
longs et tiexibles; les feuilles très-longues,
étroites, lancéolées, blanches et soyeuses en
dessous. Il croît aux lieux humides.
Aucune esjîèce u'oB're un plus grand

nombre de variétés que le Saule Marceau
ou Boursault {Salix ca/>rfpa,Liiin.). C'est un
habitant des bois, mais il vient également
bien dans toute sorte de terrains, depuis les

plus fangeux jusqu'aux plus arides. Son bois
est cassant; il fournit des perches et des éclia-

las pour soutenir la vigne; mais il faut avoir
la précaution de tenir en bottes, pendant un
an, lès branches nouvellement coudées, et de
les lier fortement, alinqu'elles ne se courbent
pas. Les feuilles sont assez grandes, ovales
ou lancéolées, molles, pubescenles ou to-

menteuses, de formes très-variables : elles

sont excellentes pour la nourriture des trou-
peaux. Son bois prend assez bien le poli, et

oflre une couleur de chair agréable. Parmi les

insectes qui se nourrissent de ce Saule, on peut
distinguer le Cynipscaprcœ, qui se trouve dans
des galles ferrugineuses, et le Cynipshordeifor-
mis, ou gi-ains d'orge, attachés sur le milieu
des feuilles, et dans les autres excroissances
des branches. Les fleurs mâles sont très-re-

cherchées par les abeilles ; elles exhalent une
odeur agréable aux apiiroches de la pluie.

Propriétés et usages. — L'écorce récoltée

sur les jeunes branches du Saule blanc,

ainsi que celle de presque toutes les autres

espèces du même genre , est douée d'une
amertume et d'une astiingence très-marquées.

Aussi plusieurs auteurs, entre autres Halhr,
Allioni , etc. , ont parlé de ses propriétés

fébrifuges , et ont cherché à remplacer le

quinquina avec les écorces du Saule blanc,

du Marceau et île quelques autres esjièces.

On les administre ordinairement en poudre
ou en décoction. Leur extrait et leur teinture

sont moins fréquemment employés.
L'écorce de Saule est un médicaruent assez

énergique , et qui pourrait remplacer avec
avantage le quinquina dans les temps oii

cette écoi'ce exotique est rare et d'un prix

très-élevé. C'est en effet un de nos toniques
inaigènes les plus efficaces

,
qui détermine

dans l'économie animale des changements
très-notables ; aussi l'a-t-on employé, et sou-
vent avec succès, dans toutes les maladies
c[ui réclament l'usage des toniques et du
quinquina en pariiculier. Un grand nornbi'e

d'observations ont constaté l'eliicacilé de l'é-

corce de Saule dans le traitement des fièvres

intermittentes, La dose est la même que celle

de la poudre de quinquina; c'est-à-dire d'une
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demi-once à une once et au delà, selon les

diverses circonstances.

L'écorce de Saule blaïc a été plusieurs

fois analysée. Ainsi M. Buchner en Allema-

gne, MM. Fontana et Ri,^atelli e-i Italie, y ont

constaté l'existence d'un principe amer par-

ticulier, analogue aux alcaloïd.'S , et auquel

ils ont donné le nom de Salicine. Plus réceiu-

ment, M. Leroux ,
])liarniaciea à Vitry-le-

Français, est parvenu h isoler encore plus

complètement le principe actif de l'écorce de

Saule blanc, qu'il nomme aussi Salicine.

11 est extrêmement douteux que la Sali-

cine soit un alcali végétal, ainsi c[ue MM.Gay-
Lussac et Leroux l'ont démontré. En etfet,

son [jouvoir neutralisant , s'il n'est pas nid,

est du moins excessivement faiblo , et elle

ne contient pas d'azote, élément qui existe

toujours dans les autres bases alcalines végé-
tales.

Cependant la Salicine paraît être le prin-

cipe actif de l'écorce de Saule. Déjà quelques
essais l'avaient fait penser à M. Magead:e et

à M. le profi'sseui' Pollini de Padoue. Plus

réceunnent, M. le docteurGérardin, d.uisune
lettre communiquée à l'Académie royale de
médi'cine (séance du 1" décembre 1829), dit

avoir employé avec succès, dans deux cas de
lièvre intermittente, la sulfate de Salicine,

c"eÉt-à-dire la solulion de la Salicine dans
l'acide sulfurique étendu. M. Miguel [Gazette

méd., t. I, u" 1) rapporte huit cas de guérison

de lièvres intermidentes de divers types par

l'emploi de la Salicine. Ce médicament s'ad-

ministre de la même manière que le sulfate

de quinine à la dose de 20 à 30 grains, que
l'on fait ordinairement prendre dans une
potion gouimeuse. Cette dose peut être en-
suite augmentée et portée jusqu'à 30 grains,

sans crainte d'accident. Scion M. le docleur
Miguel, à quelque dose qu'on l'ait adminis-

trée, elle n'a pas doimé lieu à ces chaleurs
d'estomac, que produisent souvent quelques
grains du sulfaie de quinine. Cette action

moins excitante la devra fiire (iréférer j)our

les sujets faibles et à estomac irritant. Ajou-
tez à cet avantage celui d'être d'un prix beau-
coup moins élevé; considération importaute
pour certaines maladies.

S.AUVAGESIA , Linn.', genre type de la

famille des Sauvagésiées. — Le Saiiv. erecta,

Linn., est répandu non-seulemenl dans les

pays ti()i)icaux du nouveau monde, mais en-
core sur la côte occideu aie de l'Afrique

équinoxiale et dans les iles de Madagascar
et Java. C'est une herbe mucilagincuse, d'une
saveur aromatique et amère. Les Américains
l'emploient uans le traitement des maladies
de (joitrine et des voies digestives.

SAVANES. Vuij. Gazon.

SAVONIER (Arbre à savonnettes; Sapinaus
saponaria, Lii.n.j, fam. des Savoniers, Juss.
—Le nom de Savonier ([ue l'un donne à cet
arbre et à une liane doni les créoles font un
fréquent usage pour entretenir la propreté
de leurs dents, et se conserver une haleine
fraîche, vient du mot sapo, savon, parce que
les lijies et les racines cie ces plantes, étant

soumises à la trituration dans l'eau, la font

écumer, ou à la mastication, excitent, à l'aide

des sucs salivaires, une mousse qui ressem-
ble parfaitement à l'eau de savon. On fait aux
colonies, avec ces tiges et leurs racines, des
cure-dents et des bâtons effilés aux deux
extrémités, qu'il est d'usage de tenir cons-
tamment à la bouche. Les niénagères se ser-

vent des fruits de ces arbres ou de leurs
feuilles ,

pour remplacer le savon. L'eau
chaude développe iiromptement leur muci-
lage, elle dévie it blanchâtre, très-mousseuse,
et nettoie fort bien le linge et les vêtements
légers dont on se sert aux colonies. Cepen-
dant il ne faut pas abuser de ce principe sa-
vonneux qui contient de l'acide gallique,

parce qu'il a l'inconvénient de brrtler le linge.

Quand l'eau chaude a diss lus la pulpe cJes

fruits , il reste un noyau d'un beau noir lui-

sant, qui sert à faire des colliers et des cha-
pelets.

SAVONIER PANICULE. Voy. Koelenreu-
TERIA.

S.VXIFRAGE (Saxifraga, Linn., de saxum
frangere, briser la pierre , à cause des loca-

lités où cette plante se plaît), genre type des
Saxifragées. — Les Alpes ont fourni, de leurs
montagnes pour nos jardins, plusieurs de
leurs [ilus belles espèces de Saxifrages, très-

éloignées des autres par leur grandeur • t le

nombre de leurs fleurs. Telie est la Saxifrage
cotylédon {Saxifraga cotylédon , Linn.), dont
les tleurs, d'un beau blanc, offrent une lon-
gue et ample panicule iresqueen pyramide,
qui s'élève droite du centre d'une jolie ro-
sette de feuilles très-touffues , en lorine de
langue. Elle a acquis dans nos jardîns de
bien plus grandes dimensions , et beaucoup
de jolies variétés.

Deux autres espèces , très-voisines , n'ont
guère moins de beauté. La première est le

SaxiCraga aizoon, iacq., qui est le Saxifraga
coiyledon , Vav.'l Lhin. , distinguée par ses
feuilles oblongues et un peu arrondies, char-
gées sur leurs bords de tubercules lépreux;
les tleurs disposées en une panicule courte,
presque en corymbe. Le calice est glabre;
les pétales blancs. Celte plante, par ses rejets,

s'étend et tainsse les rochers découverts dans
les Alpes du Jura, du Mont-Dore, des Vosges,
des Pyrénées, etc.

La seconde est le Saxifraga longifoliu,

Linn., autre belle espèce leiiiarquable par
ses feuilles radicales , oljlnngues, linéaires,

coriaces, formant une ara|)le rosette d'un vert

glauque. Les Heurs sont disposées en une
longue panicule un peu resserrée, tres-garnie

de tleurs blanches; les pédoncules, les cali-

ces sont héi'issés de poils glanduleux. Elle

croît dans les rochers escarpés des Pyrénées.
La Saxifrage velue (Saxifraga hirsuta,

Linn.) est une espèce inférieure en grandeur
aux précédentes , mais à laquelle son élé-

gance et sa docilité pour la culture a fait

trouver place dans nos jardins. Les fleurs

sont réunies en une panicule lâche ; les pé-
. taies blancs , agréablement ponctués. Cette

pliiiite croît dans les montagnes .\lpines,sur

les rochers ombragés, élevés et humides.
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La Saxifrage \ tbois pointes [Saxifraya
Iridaclt/lites, Lirin.) est une autre petite es-

pèce toiiimLinp|iartoiit sur les toits, les vieux,

murs, les pelouses sèches, qui intéresse par

sa précocité. Dès la lin de l'hiver elle pu-aît

couiuie une pla'ite naine , souvent unillore;

elle se développe ensuite, se ramifie, s'élève

âuelquefuis à deux ou trois pouces, chargée
e plusieurs petites fleurs blanches, ])édon-

culécs. Les pédoncules, ainsi que les autres
parlies de la plante, sont chargés de poils

courts et visqueux; les feuilles inférieiires

disposées en rosette, toutes rétrécies h leur

base , et partagées en deux ou trois lobes
aigus au soiumct.

La nature, si généreuse en Saxifrages pour
les Pyrénées et les Alpins, en a été bien avare
pour les haliitants des |)lnines. Outre la pré-
cédente , nous ne possédons guère que la

Saxifrage granuléiï [Saxifraga yranulata,

Linn.), grande et belle espèce (|ui habite les

tadlis des bois
,
que l'on trouve dejiuis le

Nord jus(|uo dans le Midi. Les Heurs forment
une belle panicule leiuiinale, un peu lâche;

elles sont grandes, très-blanches , d'un as-

pect agréable ; les pédoncules chargés de
poils courts et glanduleux.

SCABIEUSE {Scabiosa, Linn.
)

, fam. des
Dipsncées. — Les Scabieiises ,

[;enre très-

étendu en espèces, semblent avoir été desti-

nées particulièrement pour l'ornement des
prés secs, des montagnes et des forêts. Quel-
ques-unes

,
plus conmnuncs , habitent les

plainis et les bois dans les contréi's tempé-
rées, et s'avancent dans le Nord : les autres

croissent dans les pays méridionaux, au mi-
lieu des Pyrénées et des Alpes. On leur

connaît très-peu de propriétés, et, quoique
oinéis d'assez jolies tleurs, elles n'ont point
été admises dans nos parterres , une seule
exceptée, la Scabieuse des veuves {Scabiosa

atropurpurca, Linn.), qu'on soupçonne ori-

ginaire des Indes , à fleurs d'un pourpre
foncé, avec des antlières blanches : elle pro-

duit d'assez jolies variétés, que peut-être on
obtiendrait également de nos espèces indi-
gènes, si l'on prenait la peine do les cultiver.

Son feuillage ressemble à celui du Scabiosa
coluDibaria. Toutes ces plantes se distinguent
par un involucre 6 plusieirrs folioles; chaque
fleur munie d'un calice double , l'extérieur

membraneux , l'intérieur tcrnnné souvent
par un évnsement d'où partent cinq arôtes.

La corolle est lubulée à quatre ou cinq lobes;

autant d'étamines libres ; l'ovaire est sur-
monté d'un seul style; il se convertit en
une semence entourée par les deux calices.

Le réceptacle est garni de paillettes, ou de
soie.

Les Scabieuses, négligées, à ce qu'il paraît,

par les botanistes des premiers siècles, ont
été douées, par leurs successeurs , de pro-
priétés qui leur ont valu , pendant un long
temps, une grande réputation, fondée, comme
beaucoup d'autres , sur des idées ridicules,

comme nous le verrons plus bas. La seule
dénomination de Scabieuse, en auiionçanl la

vertu curative dans la gale et les dartres, du

latin scahies (gale) , établissait déjA une er-
reur. Cette propriété , d'a(irès Porta , est
démontrée par les écailles de l'involucre, et
par les pailhjltes du réceiUacle. Ces écailles,

parleur lapport avec les maladies cutanées,
en opèrent la guérison : c'est ainsi que les

fleurs (le cette môme plante , ayant la forme
d'un œil , sont bonnes , d'après le même
auteur, pour faire disparaître les taches des
yeux. Je ne répète ces absurdités que pour
faii-e voir sur quels principes les anciens ont
établi la propriété d'un grand nombre de
plantes, citées encore aujourd'hui dans ces
éternelles compilations (jui traitent de leurs
prêt ndues vertus. On attribue encore aux
Scabieuses des qualités sudoriliques, vulné-
raires, détersives, expectorantes, etc.; mais
qu'attendre de plantes sans odeur, d'une sa-
veur herbacée , un peu amèi e , légèrement
astringeîile? Les Scabieuses, esl-il dit dans
la Flore médicale , se confondent avec cette
multitude de jilanles de môme nature , dont
l'actioa est si faible, les effets si peu appré-
ciables

, qu'on peut les employer dans les
maladies du caractère le plus opposé , avec
la môme ai)parence de succès

, puisqu'elles
n'y opèrent aucun changement sensible. Les
bestiaux se nourrissent des feuilles des Sca-
bieuses, surtout lorsqu'elles sont jeunes.

Parmi les espèces les plus communes, on
dislingue la Scabieuse des champs [Scabiosa
orDensii, Linn.). D'amples feuilles lancéolées,
profo:idéiuent pinnaiitides, un peu velues;
des fleurs assez grandes, d'un bleu rougeâtre,
présentent dans les prés et les cliainps une
plante très-agréable à la vue. Elle fleurit vers
la tin de l'été : elle croît partout , depuis les
contrées les plus froides jusque (ums les
plus chaudes. Linné l'a observée dans la

Suède. C'est celle que l'on emjiloyait de pré-
féience dans les maladies cutanées , etc. Sur
elle vivent VAphis scabiosa , Linn.; le Sphinx
fiUformis Linn. ; le Phalœna rusfula,
Lin., etc.

C'est pariiculièrcment sur la Scabieuse
succisE [Scabiosa succisa, Linn.) que la su-
perstition s'est le plus exercée, à la suite dit

charlatanisme. Quoiqu'elle n'ait pas plus de
vertus que les autres, on lui en attribuait de
si efficaces, que, comme sa racine est tron-
quée et presque rongée à son extrémité, on
a prétendu que c'était une morsure faite par
le diable pour faire périr une plante si pré-
cieuse pour l'homme dans ses maladies; d'où
lui est venu le nom de Morsure ou Alors du
diable. On trouve cette plante en fleurs au
commencement de l'automne, dans les prés
secs et les bois ; elle s'étend plus vei s le Nord
que vers le Midi. Ses feuilles sont ovales,
lancéolées , i étiécies en pétiole , entières,
(luelijuefois incisées ou dentées. Les têtes
de fleurs sont un peu convexes; toutes les
corolles d'ég.de grandeur. L'infusion de ses
racines a une odeur analogue à celle du thé;
ses fleurs desséchées teignent en jaune; et

ses feuilles, recueillies en mai et soumises à
la fermentation , fournissent une fécule qui
eolore eu vert. On en fait usage dans la

Suède.
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Dans iCS bois des montagnes rroît la Sca-

liiEUSE DES BOIS (Scabiosa silvatica, Linn.),

distinguée par ses grandes fleurs bleues,

relies de la circonlérence plus grandes que
relies du centre. Ses tiges sont garnies de
1/oils raides , tuberculeux à leur base; les

feuilles grandes , un jieu soudées à la base,

ovales , oblongues , aiguës ,
plus ou moins

denticulées; les inférieures pétiolées. Elle

fleurit en mai et en juin.

En fixant le séjour de la Scabieuse colcm-
riAiRE [Srabiosa columbaria , Linn.) dans les

sols arides et stériles, tels que dans les dé-
serts de la Champagne pouilleuse, où elle

est très-abondante, la nature a répandu, dans
ces localités le seul agrément qu'elle pou-
vait y mettre; elle a pré|)aré pour un temiis

à venir, les éléments de la fertilité, et chaque
année, au printemps, elle fournit une bonne
nourriture aux bestiaux , surtout aux mou-
tons. Cette plante, par la beauté de ses fleurs,

par la délicatesse de son feuillage
,
produit

paitout un bel effet, soit dans les prés secs

et montueux, soit dans les terrains calcaires.

Ses fleurs, solitaires à l'extrémité d'un long
|)étii)le nu, sont grandes, bleues ou violettes,

quelquefois blanches, réunies en grand nom-
bre sur une tête convexe; le limbe de la

corolle est divisé en cinq lobes. Ses fleurs

sont si variées
, qu'elles ont donné lieu à

rétablissement de quelques espèces : les

feuilles sont assez généralement pinnatifides,

à découpures profondes, étroites, linéaires:

les radicales simples, ovales, crénelées ou
dentées , rétrécies à leur base : cette plante

est glabre, quelquefois plus ou moins velue;
les tiges simples ou rameuses. Elle fleurit

dans Pété.

SCAMMONÉE DE MONTPELLIER. Voy.
Cynanque.
SCANDIX. Voij. Cerfeuil.
SCARIOLE. Voy. Laitue.
SCAROLE. Voy. Chicorée
SCEAU NOTUE-DAME. Voy. Tamimer.
SCEAU DE SALOMON. Voy. Muguet.
SCILLE (SciV/a , Linn.), fam. des Lilia-

cées. — Les Seillcs forment un groupe de
plantes fort élégantes. Leurs fleurs sont pe-
tites, mais la [dupart d'une belle couleur
bleue ; quelques-unes d'un blanc jaunâtre,
ouverles en étoile, disposées en un épi sim-
ple, plus ou moins long : les tiges sont nues ;

les feuilles toutes radicales , étalées en ro-

sette.

Il faut aux Scilles les contrées chaudes ou
tempérées, surtout les premières, telles que
le P(jrtugal, l'Espagne , l'Italie , les départe-
ments méridionaux de la France : les unes
veulent l'ombre des forêts; d'autres, en plus
grand nombre, croissent dans les plaines un
peu sablonneuses, sur les pelouses et le re-
vers des montagnes. Elles sont presque toutes
européennes ; on en compte très-pou d'exo-
tiques.

il paraît que les anciens n'ont mentionné
que la Scille maritime, nommée o-^tX).» par les

Crées, Squilla ou SciÛa parles Latins. L'éty-
niologic de ce mot n'est pas connue, à moiiis
qu'on ne l'attribue au mot grec uxOXXwde

nuis), à cause de la Scille maritime, considé-
rée comme un poison. La plupart des auteurs
jusqu'au temps de Linné ont placé le plus
grand nombre des Scilles parmi les Jacin-
thes.

La Scille maritime (5c///a maritima,LmQ.)
est une grande et superbe plante qui n'est

pas rare en Espagne, en Italie, et mêrBe en
France dans les sols sablonneux des côtes
maritimes. Plus commune en Barbarie elle y
occupe de vastes plaines, et y forme au loin

une riche et brillante décoi'ation parses beaux
épis un peu coniques, pressés et nombreux,
longs de j)lus de 2 piews, composés de fleurs

d'un blanc-pâle, tr-ès-i-approchés. La tige, qui
les porte,. est haute de 3 pieds. De gr-andes

et largps feuilles ovales sortent d'un oignon
quelquefois de la gr-osseur d'une tète d'en-
fant, formé de tuniques épaisses, charnues,
blanches ou rougeâtres. Les feuilles parais-

sent dans l'hiver, les fleurs en automne. 11

est à regretter qu'une aussi belle espèce ne
puisse être , chez nous, cultivée en pleine

terre : celles que l'on élève , et qu'il faut te-

nir dans la série d'orangerie, sont loin d'a-

voir la grandeur, la beauté de celles d'A-
fr-ique.

Sur la rive orientale de la bouche Pélu-
siaque, on avait élevé un temple dans lequel
on rendait un culte à VOigiion marin, Irès-

probablement à la Squillc ou Oignon de Scille,

selon Paw. C'était également l'opinion de
Schmidt, dans 'sa dissertation De Cœpis et

Alliis apiid yEgyptios cullis. Chez les Egyp-
tiens, la Squille ou Scille rouge était consa-
crée à Typhon , le mauvais génie , comme
une olfrande digne de la Divinité : il en ré-
sultait

, pour cette plante , un éloignement,
une sorte d'horreur que des historiens ont
étendue à toute espèce d'oignon, tandis que,
d'un autre côté, on n'ignore pas la réputa-
tion dont ont toujours joui les oignons d'E-

gypte, qu'il ne faut pas confondre avec ceux
(Je Scille. l'oy., dans le genre Ail, l'espèce

Ail oignon.

Dioscoride ne donne aucune description

de la plante qu'il nomme Scj7/o, mais il n'é-

pargne pas les recettes; on soupçonne, avec
assez de fondement ,

que le Pancralion du
môme auteur est une autre Scilla, ou plutôt

une variété de la Scille maritime, dont Pline

reconnaît deux espèces, unejnâle à feuilles

blanches, une femelle à feuilles noires. Ce
n'est point dans les feuilles qu'existent cette

différence , mais dans les oignons , les uns
blancs , les autres rouges. Leur odeur est

très-piquante , semblable ,\ celle de l'oignon

commun ;ils irritent, couime lui, les yeux et

le nez; mais ils n'en ont pas la salubrité.

Leur saveur est amère, acre, nauséabonde.
Hachés, broyés, mélangés avec de la viande

et du pain, ils donnent la mort aux rats, aux
souris, même aux chiens , aux chats, et à

plusieurs autres animaux.
Ces pi'opi'iétés délétères n'ont pas empêché

de l'employer en médecine , mais avec les

lirécautions qu'exige une substance aussi

dangereuse. La Scille est même un des médi-

caments les plus anciennement connus. Epi-
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sujétion cîans lequel les jeunes sont élevés :

il faut que leurs dispositions naturelles

aient été altérées. Le naturel d'un ])etit san-
glier enlevé à sa mère à l'heure de sa nais-

nance ne ressemble nullement à celui d'un
petit cochon du même âge. Une ditTérence

semblable a été observée entre les petits des
lajiins sauvages et des la|>ins domesti(pies ,

(juoique cette espèce soit une de celles dont
les lormes s'altèrent le moins par la domes-
tication. Une personne qui a coutume d'éle-

ver 'les animaux m'a assuré qu'elle avait

])ris dans la garenne de jeunes lapins , aus-
sitôt après leur naissance , et qu'elle les

avait élevés en captivité et les avait nourris
à la cuiller; et pourtant les petits des la-

pins sauvages ne pouvaient être confondus
avec ceux des lapins domestiques, quoiqu'ils

leur ressemblassent complètement pour la

forme et la couleur. Bien qu'élevés en capti-

vité, ce n'étaient point des animaux privés.

D'après l'examen que nous venons de
faire des phénomènes de variation observés
dans les espèces animales, et des circonstan-

ces sous lesquelles ces variations apparais-

sent, nous pouvons nous hasarder à conclure

généralement :

1* Que les espèces qui ont été réduites à

l'état domestique et qui ont été transportées

par l'homme sous des climats ditl'érents de

leur climat natal, subissent de grandes va-

riations dues à l'intluence climatérique et

aux changements dans les circonstances ex-

térieures qui tiennent à l'état de domesti-

cation ;

2" Que ces causes modifient considérable-

ment les propriétés extérieures des animaux,
telles que la couleur, la nature des téguments

et du pelage , et ,
par une action plus pro-

fonde, la structure de leurs membres et les

proportions des diverses parties de leur

corps ; que ces mêmes causes ne se bornent

pas à modifier les organes , mais qu'elles

modiûent encore leurs fonctions, constituant

ainsi ce qu'on peut appeler des changements
physiologiques; qu'enfin, les instincts , les

habitudes et les facultés intellectuelles elles-

mêmes n'échappent pas à l'action de ces

causes, c'est-à-dire qu'il se produit, sous

leur influence , des changements psycholo-

giques ;

y° Que ces derniers changements sont en
plusieurs cas produits par l'éducation, et que
la race acquiert peu à peu un penchant na-

turel qui pousse les petits à faire les choses

qui ont été enseignées à leurs parents, en

d'autres mots , c^ue des caractères psycholo-

giques tels que de nouveaux instincts, sont

développés tians les races par la culture ;

k" Que ces variétés sont quelquefois per-

manentes dans la race aussi longtemps ([ue

cette race se propage sans croisements;

o" Que toutes ces variations sont possibles

seulement dans certaines limites, et qu'elles

n'altèrent jamais le type particulier de l'es-

pèce. Chaque espèce en efifet a un caractère

défini ou définissable, qui comprend certains

faits inaltérables et constants, relatifs à la

structure extérieure , et des phénomènes

DiCTiONN. d'Anthropologie
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également constants et immuables en ce qui
tient à son économie animale et h sa nature
psychologique. C'est seulement entre ces
limites que des déviations se produisent sous
l'intluence des circonstances extérieures.

Les hommes sont jieut-être plus exposés
qu'aucune espèce d'animaux aux diverses
inlluences du climat; et d'une autre part, la

civilisation [troduit dans leur condition des
changements plus grands que ceux (jui ré-
sultent de la domestication chez les espèces
inférieures. Nous devonsdonc nous attendra
à trouver dans les races humaines des diTer-
sités aussi grandes au moins que celles qui
existententre les races des animaux uomesli-
ques. L'influence des facultés intellectuelles

doit d'ailleurs s'exercer d'une manière beau-
coup plus large, beaucoup plus iirofomle
chez les hommes que chez les brutes ; et la
dilîérence est même telle qu'on ne peut
établir, à cet égard, nulle conjparaison,
nulle analogie. Nous pouvons donc, o priori,
nous attendre à découvrir dans les caractères
psychologiques des races humaines des
changements semblables par leur nature à
ceux que nous observons chez les animaux,
mais qui seront portés à un degré incompa-
rablement plus grand.
VARIÉTÉS. Yoy. Genre.
VENTUILOQUIE. Voij. Vois.
VERBE. Yoy. la note II , à la fin du vo-

lume.
VIE, SES CARACTÈRES PRINCIPAIX. — On

a voulu définir la vie, mais cette tentative a
toujours été sans succès. En effet comment
définir ce qu'on ne connaît pas ? La vie, in-
saisissable dans son élément primitif, n'est
pour nous que la manifestation de l'action
organi(jue. La matière vivante n'est, à nos
yeux, que de la matière organisée , soumise
à certaines conditions de structure, de for-
mes et de composition. Sans un subslratum
matériel en action, il nous est inifiossible de
concevoir aucun acte vital. Toujours l'or-

ganisation coexiste avec la vie , le tissu avec
la propriété, l'organe avec la l'onction.

Ne pouvant donc comprendre l'essence de
ce grand phénomène, clierchons du moins
des résultats et des caractères généraux.
Que représente le corps humain vivant et

animé? Un mécanisme très-compliqué, qui
commence, s'accroît, dure quelques instants,

périt et passe ; une agglomération d'organes
jouissant de leur vie propre, et néanmoins
parties d'un même tout, fins et moyens les

uns des autres, liés par une solidarité

d'actions convergentes vers un résultat gé-
néral ; des appareils de fonctions diverses
pour la nutrition, pour nos rapports exté-
rieurs et la reproduction de l'espère

; puis
un lluide contenant tous les éléments orga-
ni(jues, vrai tleuve de vie qui, dans son cours
impétueux , les présente à chaque organe
comme un banquet somptueux oîi chatpic

convive est satisfait selon ses goûts ; une
suite de destructions et de restaurations,

d'élimination» etd'assimilations perpétuelles,

avec persistance de la même vitalité; un«
multitude d'actions, de réactions, d'impul-
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sions, fie sympathies, au milieu desquelles

flottent sans cesse incertaines la santé, la

maladie et la mort ; entin, une action géné-
rale, consensuelle, pour arriver, par un
vaste ensemble d'harmonies or.-çaniques, à

l'unité sensitive, à l'individualité, au moi,

résultat collectif des actes de la pensée, cen-

tre de la sphère intellectuelle, être mysté-

rieux, incompréhensible, actif, qui sent,

qui sait, et qui veut, seul capable de dire:

Je sitisl QvE suis-JE ? Voilà la vie, ou du
moins voilà ses caractères principaux.

On doit voir, en effet par cette esquisse,

qu'il ne s"a,^it que de caractères extérieurs,

[lerceptibles, et nullement de la vie eu elle-

même. L'incompréhensible ne s'éclaircit

point par desdélinifions. Les causes des phé-
nomènes vitaux ayant lieu dans les derniers

replis de nos viscères, dans la jirofondeur

•des tissus, par des affinités moléculaires,

a;^i^ré.5atives ou divellentes, échai)pent à nos

sens, à nos instruments, à notre intelli-

gence. La vie est en nous et hors de nous ;

nous la sentons, nous la jugeons, nous en
calculons les forces, nous en constatons les

effets, les moiiitîcations, les degrés; elle a

l'évklence d'un fait, expression de mille

faits, et pourtant elle conserve l'obscurité

d'une abstraction. Sa cause paraît à jamais

couverte d'ombres sacrées pour tout esprit

limité. On pourrait dire de ce phénomène
ce que saint Augustin disait du temps :

« Rien de plus clair, si on ne me demande
« pas ce que c'est ; mais rien de plus obs-

« cur, si on veut que je l'explique (878). »

Jusqu'à ce jour nos systèmes ne sont que
des essais, nos solutions de pures conjectu-

res, et nous croyons coimailre quand nous
imaginons.

Toutefois, parmi cette foulede phénomènes
qui caractérisent la vie, un seul les domine
tous ; c'est cette variété intinie d'actions or-

ganiques qui toute* se concentrent dans un
seul acte, le fait unique et collectif de la vie,

l'unité vitale et psychologique. Ainsi cha-
que organe est fait pour soi , ayant en lui ce

qui le complète; il a sa loi, ses conditions,

son mode à part d'existence; et pourtant la

raison de chaque partie n'est que dans l'en-

semble.
La vie de chaque organe devient celle de

tous, celle de tous la vie de chacun. Il y a

la vie de la molécule, la vie de l'organe et

la vie de l'animal, ou plutôt il y a mille

existences et il n'y a qu'une seule vie : ad-

mirable faisceau que l'étroite union des par-

lies entre elles forme dès la fécondation du
germe 1 Aussi, pénétrés de cette idée, les

anciens piiilosophes regardaient-ils le corps

humain comme la plus frappante imagede
l'univers, où tout se lie à tout dans l'es-

pace et le temps. Qui ne reconnaît ici 1'»-

num et omnia des pythagoriciens, «Dieu est

un el toute vlione 't
»

Si on considère le jeu des ressorts de l'é-

conomie, on s'aperçoit aussitôt que, sans

rompre le principe de l'unité, la vie se pré-

sente sous deux modes généraux et assez
distincts, la scnsibilitc el la contraclilité. La
première dépend entièrement du système
nerveux ; la Seconde, du système muscu-
laire en général ; ce (ju'on nomme ïinner-
valion et \bl locomotion, ]es forces sensilives
et les foi-ces iiiolrices. A peu de chose près,
on retrouve ces deux propriétés dans tous
les phénomènes vitaux, quoiqu'à des dé-
grés ilifférents. Souvent leurdéveloppement
est en raison inverse l'une de l'autre , mais
quelqueiois aussi ce développement est si-

multané.
Depuis la pulpe irritable et contractile,

la monade rudimentaire où se manife-^tent
les premières traces de l'animalité jusqu'à
l'homme, c'èst-à-dire depuis le comjiosé le

moins organisé jusqu'à celui qui l'est le plus
possible , on peut oljserver et suivre une
progression de perfection organique. Dans
les végétaux et les animaux des dernières
classes, on ne remarque point de système
nerveux ; mais aussitôt que ce système existe,

il intervient dans tous les actes de la vie.

Faisant jiarlie essentielle de nos organes,
servant de lien commun à leurs actions,

source de leurs rap|)ùrts, de leurs sympa-
thies, de leur co-existence vitale, il est le

ressort princi|)al des impulsions organiques.
Sa perfection graduelle indique et marque
le degré de perfection de l'animal, lui assi-
gne son rang dans l'échelle des êtres. Ce
système est dans l'homme le type d'une or-
ganisation parfaite. La liaison intime de ses

parties, la multiplicité des points de concen-
tration, la sûreté, la rapidité des communi-
cations, la variété, l'importance des eft'ets,

donnent à l'appareil nerveux une telle [iré-

pondérance dans l'éconiimie, (pie Hunier a
dit que ce système était véritablement l'ani-'

mal agissant, l'homme lui-même.
En l'étudiant anatomiquement, on s'aper-

çoit aussitôt qu'il se compose de centres
principaux et de nerfs conducteurs des im-
pressions et des déterminations. Toutefois
l'arbre sensitif a ses racines dans le cerveau
et la moelle épinière : de là, étendant et mul-
tipliant ses rameaux à l'inQni, il embrasse
toute l'économie dans un vaste réseau, dans
une sorte d'atmosphère nerveuse, animaniur
animalium omnes partes. Ainsi la constitution
ratiicale, originaire, le tempérament, l'idio-

syncrasie, résident en partie dans le système
nerveux. 11 est bien démontré que tout point
de l'économie humaine, qui cesse pendant
quelque temps d'être en communication
avec les contres nerveux, cesse également de
manifester les |)liénomènes qui constituent
l'étal de vie. .\insi, quelque déliée que soit

une fibrille nerveuse, elle a des rapjiorts

directs avec le centre cérébro-spinal. Ima-
ginez par la pensée le plus petit espace du
corps possible, il jouit de la sensibilité, à

l'exception du .système fibreux ; encore ce

dernier est-il d'une scnsitjilité extrême dans
certains états morbides. Comme il existe

alors un principe de destruction, la nature

(,878) 5» nemo ex me auœrai, scio; si riiHvrcnlt cxplicarc vdiin, iiescio. {Conjcss., lib. ii, cap, 14.)
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fait appel aux puissances organitiuos, et no-
tamment au cerveau, pour le coml>altre.

Maintenant, s'enquierl-on comnieat ont

lieu les impressions et Tinllux cérébral, tout

devient obscur, on ne maiche plus que guidé
par des hypothèses (879) ; nous savons seu-
lement qu'il existe dans les nerfs un prin-

ci.pe recteur des sensations, des perceptions
modifiées et élaborées par le mens. Mais quel
est cet être singulier dont on ne peut ni

démontrer l'existence ni le nier? Est-ce un
fluide d'une incommensurable ténuité? Est-

ce un gaz subtil et mobile à l'excès, en com-
paraison duquel le feu est lourd, l'éther

grossier, la lumière sans rapidité? Oïl se

forme-t-il ? Que devient-il? Comment se

répare-l-il? Nous l'ignorons... Il est. On a

dit que le système nerveux aj,issait par une
puissance électro-moléculaire ; en un mot,
qu'il n'était qu'une sorte de batterie galva-

nique. Sans rejeter entièrement cette don-
née, elle est pourtant loin d'être démontrée.
D'ailleurs, n'est-ce pas expliquer l'inconnu

par l'incomprébensible, reculer la difiicultô

sans l'éclaircir beaucoup, en un mot poser
l'éléphant sur la tortue ? Le temps et le génie

aideront sans doute à dévoiler ce grand mys-
tère , aliment éternel de notre curiosité.

Toutefois on peut dire que ce qui nous man-
que pour le système nerveux, c'est un fait

général à l'aide duquel on puisse coordon-
ner les faits particuliers et en saisir l'en-

semble. Ce fait général existe pour la circu-

lation. On sait qu'il y a dans cette fonction

un mouvement circulatoire dont le cœur est

tout à la fois le principe et le moteur.
VISION. Yoy. OEiL.

VOIX HUMAINE. — Les mouvements
physionomiqucs, les gestes, les attitudes,

dont nous nous sommes occujjé dans diffé-

rents articles ( Voy. Physionomie, Geste),
peignent vivement , comme nous l'avons vu

,

toutes nos affections morales. Toutefois ces

expressions diverses trouvent dans la voix

un auxiliaire puissant, qui même leur donne
une énergie nouvelle, et ([ui s'y joint pres-

que toujours dans les sentiments violents.

Une chose bien digne de l'admiration de
quiconque étudie l'homme et le considère
sous un point de vuephilosoplii([uo, c'est la

nature des agents à qnWasupràiic iiilelligcnce

a confié la transmission des témoignages
des diverses affections de notre âme. La
lumière communique à travers l'air atmos-
phérique qui lui livre passage, les expres-
sions physionomiciues, les gestes et les atti-

tudes, et ce dernier transmet les mouve-
ments vocaux. Or, ces deux fluides se trou-

vent dans une parfaite harmonie avec le be-

soin que nous avons de manifester ]iromp-

tement au dehors les sentiments qui nous
agitent. En effet, d'une part la rapidité do
leur marche lait que nous n'éprouvons au-
cun relard dans cette communication, et

d'une autre part la chaîne non interrompue
qu'ils forment entre nous et nos semblables
établit la sîireté qu'elle exige.

Mais l'air atmosphérique, outre sa marche
rajiide et sa continuité entre tous les indi-

vidus de l'espèce, possède une autre pro-
priété qui le met en harmonie avec les fonc-

tions qu'il a à remplir. Cette propriété est

sa faculté vibialile ou sa sonorité, .qui le

met en rapport avec la structure de l'organe

de l'ouïe, et la faculté transmissive du nerf

auditif. C'est celle propriété qui détermine,
ou plutôt ipii constitue essentiellement la

,voix, dont nous allons d'abord exposer le

mécanisme.
La voix est un son rendu par l'air expulsé

hors de la cavité thoracique.

Pour que la voix, considérée comme ex-
pression, puisse être produite, il faut 1° que
l'air extérieur pénètre dans la cavité du tho-

rax ;
2° qu'il en soit chassé avec un certain

degré de force ;
3" qu'il reçoive dans son

trajet un mouvement vibratile; 4° enfui que
le son qui résulte de ce mouvement soit en-
suite modifié selon les affections (|u'il iloit

exprimer. Il faut donc cju'il y ait 1° un ré-

servoir susceptible de dilatation et de rétré-

cissement pour recevoir l'air almosjjhérique
et se prêter à son expulsion , et des agents
pour opérer cette dilatation et ce rétrécisse-

ment, et pour expulser l'air que ce ré-

servoir renferme; 2° un tube pour di-

riger ce fluide au dehors; 3" un organe
particulier pour lui communiquer dans son
trajet le mouvement vibratile; 4-° enfin un
appareil pour mettre le son produit par ce

mouvement en harmonie avec les atfections

morales.
Or, le réservoir destiné à recevoir l'air ex-

térieur est formé par les poumons, organes
situés, l'un à droite, l'autre à gauche, dans
la cavité thoracique, et composé d'une infi-

nité de cellules {les cellules bronchiques) qui
aboutissent, par des tubules, à des conduits

plus considérables, lesquels forment par

leur réunion deux tuyaux principaux carti-

lagineux, élastiques, qu'on nomme les

bronches. Ces cellules sont unies entre elles

par un tissu cellulaire lâche qui en favorise

la dilatation [)ar l'air atmosphérique, et mu-
nies de fibres musculaires qui concourent à

leur resserrement pour l'expulsion de ce

fluide (880). Elles sont tapissées intérieure-

ment par une membrane muqueuse dont la

sécrétion s'oppose au contact trop irriiant

de l'air extéiieur et oes corpuscules qui y na-

gent, et leur masse générale est enveloppée
d'une membrane séreuse qui facilite les

mouvements des poumons.
Les agents rpii produisent la dilatation et

le rétrécissement ilu réservoir pulmonaire,
et qui y déterminent l'accès et l'expulsioiî

de l'air, sont 1" les côtes, arcs élastiques,

en partie osseux et en partie cartilagineux,

(879) Qnid autem anima in nervum operatur ? (880) Cet appareil inusculaiic , découvoit par

Nescjo et nescit mecuiii quistiuis est mortalium. Rciszoïsen, a éle mis en évideucc par M. le pvoles-

(BoERHAv., Pw/fcf., ad 9407.) Nous ne sommes i>as seur Cruveilliier.

plu» avancés aujourd'hui. -;.
"
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disposés obliquement de haut en bas et d'ar-

rière en avant, de manière que leur éléva-

tion d'éterraine la dilatation de la cavité tho-

racique, et leur abaissement la diminution

de sa capacité ;
2° les muscles qui élèvent les

côtes, et que l'on appelle inspirateurs, parmi

lesquels se trouve compris le diapliraji;me ,

cloison musculeuse qui forme la paroi infé-

rieure du thorax, quelle dilate de haut en
bas en se contractant ;

3° enfin les muscles

qui abaissent les côtes et que Ton nomme
expirateurs. Les côtes concourent elles-

mêmes à leur abaissement par leur élasticité

propre et celle de leurs ligaments articulai-

res, qui les ramènent du degré de torsion

qu'elles ont éprouvé à leur situation ordi-

naire.

Le conduit qui dirige l'air hors de la ca-

vité thoracique est. la trachée-art ère, tube
formé de demi - cerceaux cartilagineux,

placés successivement les uns au-dessus des

autres, et unis entre eux par un tissu fi-

breux. Ce tube se continue inférieurement

avec les deux tuyaux bronchiques , qui n'en

sont que les divisions , et est tapissé comme
eux d une membrane muqueuse.

L'organe qui met l'air en vibration est si-

tué à la partie supérieure de la trachée, qui
lui transmet l'air sorti des poumons. 11 porte

le nom de larynx, du grec y-ipvyï, siûlet.

Il est composé de plusieurs cartilages de
grandeur et de forme dilïérentes, etmus par
différents muscles pour les diverses fonc-

tions qu'ils ont à remplir.

Le plus grand, le plus remarquable de
tous, formant à lui seul presque toute la

partie antérieure de l'organe, représente une
sorte de bouclier, et semble destiné à ga-
rantir des chocs extérieurs les parties qu'il re-

couvre; il a reçu, à cause de cola, le nom de
thyroïde (de Sujoso,-, bouclier et ilSo;, forme).
Au-dessous de celui-ci, se trouve un autre
cartilage de forme annulaire appelé cricoïde

(de xpixof, anneau, et eKo,-, forme), qui,
formant un demi-cercle antérieurement, où
il peut être en quelque sorte considérécomme
le premier anneau de la trachée, s'élargit,

l)rend plus d'épaisseur et s'élève postérieu-
rement, pour soutenir deux autres cartila-

ges, qui complètent la paroi postérieure
du larynx, et s'articulent avec eux. Ceux-ci,
appelés aryténoïdes, représentent une partie

de la gorge d'un entonnoir, ce qui leur a
fait donner le nom qu'ils portent (de àcÙT«(v«

entonnoir et tI5of, forme). Ils sont unis au
pri''cédent par une articulation très-mobile,
et articulés entre eux par leur face interne,
au moyen d'une capsule lAche et de liga-

ments extensibles, qui leur permettent des
mouvements très-étendus.
La glotte est une espèce d'anche, situ<îo

dans Te larynx, e' forriiée |iar quatre replis

de la uiciiilir.'.iie muqueuse (jui tapisse la

surface interne de cet organe. Ces replis,

disposés par paires, et l'un au-dessus de l'au-

tre de chaque côté, se fixent, d'une jiart, aux
cartilages aryténoïdes, et vont s'attacher de
l'autre, en marchant de dehors en dedans et

d'arrière en avant, à l'angle rentrant du thy-

roïde, où ils se confondent entre eux. Ils

forment donc un angle dont le sommet est

en avant, et dont les côtés, fixés par leurs

extrémités à deux cartilages mobiles, doivent
nécessairement suivre tous les mouvements
de ceux-ci.

Chaque repli muqueux inférieur renferme
un ligament consistant et élastique qui en
suit ia direction, et (|ui s'implante aussi pos-
térieurement aux cartilages aryténoïdes, et,

antérieurement, à l'angle rentrant du thy-

roïde. Ces ligaments donnent aux replis qui
les recouvrent la consistance et l'élasticité

nécessaires pour entrer en vibration par le

cboc de l'air expiré. Ils constituent les bords

de l'anche vocale, les organes essentiels à

la production des sons, dont les modifica-

tions dépendent des mouvements divers que
les cartilages du larynx exécutent.

Les mouvements de ces cartilages peuvent
se réduire à deux ordres, savoir : 1° ceux
qui sont propres au thyroïde et au cricoïde;
2° ceux qui appartiennent exclusivement aux
aryténoïdes.

Lorsque les cartilages thyroïde et cricoïde

se meuvent, ils s'écartent l'un de l'autre su-
périeurement, par un double mouvement de
bascule, qui les rapproche inférieurement.
Ce mouvement est tléterminé par le muscle
crico-thyroïdien qui, d'une part, s'attache

au cricoïde et de l'autre au thyroïde. Son ef-

fet est évidemment de tendre les bords de
la glotte ou les replis muqueux dont nous
venons de parler.

Les mouvements qui appartiennent aux
cartilages aryténoïdes sont de quatre sortes:

ils peuvent 1° se rapprocher du thyroïde;
2° s'en éloigner; 3° ils peuvent s'écarter l'un

de l'autre; i° se rapprocher et se joindre
même par leur face interne. Le premier de
ces mouvements est produit par les muscles
thyro-aryténoïdiens qui, d'une part, se

fixent à l'angle rentrant du thyroïde, et

de l'autre à la face antérieure et près de la

basedes aryténoïdes. Son effet est de raccour-
cir le diamètre anléro-postérieur de la glotte,

et par conséquent d'en relâcher les liga-

ments. Le mouvement qui éloigne les aryté-
noïdes du thyroïde est déterminé par les

muscles crico-aiyténoïdiens postérieurs,
véritables antagonistes des précédents, pro-
duisant par conséquent des effets contrai-
res, et s'attachant d'une part aux faces pos-
térieures et latérales du cricoïde, et, de l'au-

tre, au bord inférieur de la face postérieure
des aryténoïdes. Le mouvement qui éloigne
l'un de l'autre ces deux cartilages, et qui,
par conséquent, élargit transversalement la

glotte, dépend de la contraction des mus-
cles crico-aryténoïdiens latéraux, dont les

fibres se fixent sur le cricoïde et au bord
externe et inférieur des aryténoïdes. Enfin,
ces mêmes cartilages sont rapprochés l'un

de l'autre par l'action du muscle aryténoï-
dien, dont les fibres sont transversalement
placées sur leur face postérieure. L'effet de
cette action est le rétrécissement transversal
de la glotte.

Telle est l'admirable structure du larynx,
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organe essentiel de l'instrument vocal, dont
il forme, pour ainsi dire, l'embouchure. Les
autres parties qui complètent cet instrument,
et qui sont destinées à convertir en voix
expressive le son développé dans le larynx

,

sont le pharj'nx, l'épiglotte, le voile du pa-
lais, les cavités nasale et buccale, la langue,
les lèvres, les arcades dentaires, et les mus-
cles qui les rapprochent ou les éloignent
l'une de l'autre.

Mais l'appareil de la voix, avec son or-
ganisation si merveilleuse, ne i)ourrait rem-
plir ses fonctions si l'influence nerveuse ne
venait animer les muscles qui en détermi-
nent les mouvements. Or, cotte influence
lui est transmise par un grand nombre de
nerfs, qui naissent presque tous des parties
latérales de la moelle épinière. Ce sont, pour
les muscles des parois thoraciijues , le nerf
respiratoire supérieur du tronc (accessoire
de l'épinej, le diaphragmatique, le nerf res-

fiiratoire interne, et les intercostaux
; pour

e système musculaire des cellules bronchi-
ques, les nerfs pneumo-gastriques ; pour les

muscles du larynx, deux branches de ce
dernier nerf, savoir : le laryngé supérieur,
qui se distribue aux muscles aryténoïdien
et crico-thyroïden, et le laryngé inférieur

ou récurrent, qui se répand dans les mus-
cles crico-aryténoïdiens postérieurs et laté-

raux et thyro-aryténoidien ; pour le pha-
rynx, l'épiglotte, le voile du palais et la lan-

f;ue , quelques lilets du laryngé supérieur

,

e glosso-pharyngien et le lingual ; enfin,

pour les levrei et les muscles m&xillaires
,

des divisions des nerfs de la septième et de
la cinquième paire (881).

Tel est l'appareil vocal considéré d'une
manière générale. Examinons maintenant
son mécanisme dans la production des sons,

et les rapports de la voix avec nos diverses
affections morales.
Lorsque nous voulons développer un son

vocal , nous déterminons l'entrée de l'air

extérieur dans nos organes pulmonaires
par l'action du diaphragme et des muscles
inspirateurs, et nous contractons ensuite,
plus ou moins fortement, les muscles qui
compriment et abaissent les parois thoraci-

ques ; ce fluide alors, pressé de toutes parts,

s échappe par la trachée-artère et traverse

le larynx.

Mais pour qu'il entre en vibration dans
cet organe, il faut que la glotte soit suffisam-

ment rétrécie , et que les ligaments qui en
forment les limites soient assez fortement
tendus, et jouissent d'une élasticité conve-
nable. Si l'on pratique une ouverture à la

trachée, au-dessous de la glotte, il y a apho-
nie ; si la glotte est trop dilatée, l'air, la tra-

versant trop librement, n'exerce sur les li-

gaments vocaux qu'un frottement faible oui
ne peut les faire vibrer; enfin, si ces li-

gaments ne sont pas assez fortement tendus

(881) Voy. VExposition du système général des

nerfs, por Lh. Bell.

Les centres nerveux qui concourent à la produc-

lion àc 4a voix par l'inlermédiaire de louies ces

ou sufTisamment élastiques, le même effet a
lieu, et aucun son n'est produit.

Des expériences faites sur des animaux
vivants prouvent que la glotte se resserre
pendant la production des sons : c'est le mus-
cle aryténoïdien qui produit ce resserrement
en rapprochant l'un de l'autre les cartilages

aryténoides. L'élasticité des ligaments vo-
caux est sensible sur les cadavres, mais ell«

est bien plus considérable pendant la vie,

par l'action des muscles crico-aryténoidiens

postérieurs et crico-thyroïdiens cjui concou-
rent à leur tension.

C'est donc en frappant contre ces ligaments
élastiques, tendus et suffisamment rappro-
chés, que l'air, chassé plus ou moins forte-

ment (les poumons, vibre et devient rare ;

voilà la production du son, considérée d'une
manière générale. Examinons maintenant
les causes (les différentes modifications qu'il

peut éprouver.
Le son de la voix humaine présente, comme

tous ceux produits par les corps sonores en
général, trois qualités différentes .l'une de
l'autre, savoir : 1° le timbre; 2° le ton; 3*

la force.

Le timbre de la V(3ix dépend uniquement
de la nature des vibrations des bandes vo-
cales. Il peut être plus ou moins clair, plus
ou moins éclatant ou plus ou moins sourd ,

selon c[ue ces viiirations sont elles-mêmes
plus ou moins parfaites. Il est entièrement
subordonné aux divers degrés d'élasticité

des ligaments vocaux, comme le timbred'une
lame métallique est d'autant plus pur que
ses molécules ont plus d'élasticité , et sont
dans une agrégation réciproque et plus uni-

forme et plus parfaite. D où l'on voit qu'en
dernière analyse , le timbre de la voix a sa

source dans la structure intime des bords
de la glotte

;
qu'il sera net et clair si ces bords

sont très-élastiques, rauque et peu distinct,

au contraire, s'ils ne peuvent vibrer qu'im-
parfaitement. C'est par la structure infini-

ment variée de ces lames que l'on peut ex-
pliquer toutes les variétés du timbre de la

voix, considérée dans les divers individus.

Le timbre naturel de la voix est modifié

et changé en expression par les dimensions
et les formes diverses que peuvent prendre
le pharynx, l'isthme du gosier et les autres

parties de l'instrument vocal. On sait, en
efl'et, que l'on peut rendre à volonté la voix

plus ou moins rauque, plus ou moins sourde,

plus ou moins étouffée ou éclatante, selon

les sentiments que l'on veut exprimer.
Nous avons vu, en étudiant les perceptions

auditives, qu'un son est plus ou moins aigu,

selon que les vibrations qui le produisent
sont plus ou moins rapides, c'est-a-dire plus

ou moins nombreuses dans un temps donné;
que la rapidité des vibrations d'un corps

sonore est en raison inverse des dimensions
de ce corps ; et que le ton du son né de ces

branches nerveuses, sont : le demi-centre ovale ; le

corps restiforme, et les régions cervicale et dorso-

costale de la nioelloépiniiiie. (Serres, Anal. comp.

du «rf., t. Il, eh. 8.)
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vibrations est d'autant plus grave ou plus

aigu, que les dimensions du corps sonore sont

plus ou moins considérables. {Voy. Oreille.)

En appliciuant ces principes au ton de la

voix humaine, on voit évidemment qu'il est

déterminé d'une part, par Tépaisseur, et de

l'autre par la longueurdes li^amenls vocaux.

La première de ces dimensions, jointe à un
degré de contraction habituel et constant de

l'aryténoulien , détermine le ton naturel

et iixe de la voix ordinaire ; la seconde,

susceptible d'une infinité de modifications,

par les nombreux degrés de contraction du
même muscle et des c;rieo-aryténoïdiens

latéraux , ses antagonistes , produit cette

longue échelle de Ions que la voix humaine
peut parcourir.

C'est aux variétés infinies de ces deux
dimensions des bandes vocales qu'il faut

attribuer toutes les variétés individuelles de
la voix considérée dans son ton. On conçoit

par là pourquoi l'enfant l'a |>lus aiguë que
l'adulte, et la femme plus que l'homme.
Des expériences faites sur des chiens ont

fait voir que dans la production des sons les

plus graves, les lèvres de la glotte vibraient

dans toute leur longueur, et qu'à mesure
que le ton s'élevait, elles se joignaient et se

serraient l'une contre l'autre, de manière à

diminuer de plus en plus l'étendue de la

portion vibrante. Or, d'après ces expériences,

et les ra|)ports d'organisation qui existent

entre les animaux sur lesquels elles ont été

faites et l'homme, on a concln qu'il existait

la plus grande analogie entre l'instrument de
la voix humaine et un instrument à anche,
où, pour jiroduire des sons de plus en plus

aigus, il faut ronq>rimer etraccourcirde jilus

en plus la portion vibrante de la languette.

Mais cette comparaison n'est point exacte ; on
n'a tenu aucun compte d'une autre influence

qui concourt puissamment à la production
de la voix. En effet, ce son ne se développe
point par le seul rétrécissement de l'angle

que forment entre eux les ligaments de la

glotte; il faut encore, pour qu'elle ait lieu,

que ces ligaments éprouvent, comme nous
l'avons <iéjà dit, une tension plus ou moins
considérable. Aussi en même temps que le

muscle arjténo'idien se contracte et rapproche
l'un de l'autre les ligaments vocaux, le crico-

ary ténoïdien d'une part, et le crico-thyroïdien

de l'autre, agissent et tendent évidemment
ces ligaments : le premier, en tirant en
arrière les cartilages aryténoïdes, le second
en écartant supériçurciuent l'un do l'autre

le cricoide et le Ihyrnïde, pai- le mouvement
de bascule qu'il leur fait éprouver. A la

vérité, l'échelle de cette tension n'est pas
très-étendue ; et c'est parce qu'elle ne suflirait

point pour déterminer une grande variété de
tons, ([ue l'intelligence suprême y en a joint

une autre, qui est celle du rétrécissement
de la glotte , ou ilu raccourcissement de la

partie vibrante des ligaments vocaut (882j.

Ainsi, l'organe de la voix humaine n'est

exclusivement ni un instrument à anche, ni

un instrument à cordes, mais un composé
des deux. Il se rapproche d'un instrument
à'cordes, quoiqu'il en diffère sous beaucoup
de rapports, par la tension variée dont les

ligaments vocaux sont susceptibles; et il

tient d'un instrument à anche, en ce que les

deux lames de la glotte forment, par l'écar-

tement de leur extrémité postérieure , la

moitié d'une anche ordinaire. Dans un ins-
trument à cordes, les chevilles, où elles sont
fixées, déterminent les tensions diverses qui
produisent les tons; dans l'organe de la voix
humaine, ce sont les muscles rrjco-thyroï-

diens et crico-aryténoïdiens postérieurs qui
tendent plus ou moins les lames de la glotte.

Dans un instrument à anche , ce sont les

lèvres du musicien qui, en pressant sur le

milieu de l'anche, en rapprochent de plus
en plus les bords, rend nt de plus en plus
courte la portion vibrante, et par conséquent
le son de plus en plus aigu; dans l'instru-

ment de la voix humaine, c'est le muscle
aryténoïdien qui , en rapprochant l'un de
l'autre les cartilages aryténoïdes , et par
suite les ligaments vocaux qui y sont fixés,

diminue de plus en plus 1 écartement des
bords de la demi-anche que forment ces li-

gaments , raccourcit de plus en plus leur
portion libre, que fait vibrer l'air expulsé
des poumons, et rend , jiar conséquent, la

voix de plus en plus aiguë.

Dans la voix ordinaire, le ton déjjcnd des
dimensions des lames de la glotte, et de l'état

respectif des |iuissances opposées qui les rap-

proclient et les éloignent, les tendent ou les

reldchent. Plus ces lames sont longues et

épaisses, plus elles sont éloignées l'une de
l'autre, et relâchées par l'action des muscles
crico-aryténoidiens latéraux et tkyro-aryté-

noïdiens, plus aussi le ton delà voix est grave.

Il est au contraire d'autant plus aigu, que les

ligaments vocaux sont plus minces et plus

courts, comme on le voit dans les enfants et

les femmes, et qu'ils sont plus tendus et plus

rapprochés. Toutes les variétés de ton que
l'on remarque dans la voix humaine dépen-
dent de celles dont sont susceptibles lés di-

mensions, le rapprochement et la tension

de ces ligaments.

Le ton naturel ou ordinaire de la voix,

ainsi déterminé par les dimensions des lames
de la glotte et leur degré de tension, s'abaisse

ou s'élève, selon la nature des affections mo-
rales avec lesquelles il doit être en rap-

port, par l'action des muscles qui augmen-
tent ou diminuent les dimensions des parties

de l'instrument vocal, situées au delà du la-

rynx. Ainsi, par exemple, dans les tons gra-

ves, cet organe descend par la contraction

des muscles" sterno-thyroïdiens, qui se met-
tent en harmonie avec les muscles crico-ary

(882) Lp ton de l.i vnix baisse dans le cliant plus lames vocales se trouvent moins tendues ot moins
ou moins inn^nemps ])r(ilongé, par l'airaiblisseinent rapprochées l'une de l'autre, que dans le ton pri

de la contractililé des muscles tenseurs et coiisti ic- niitif.

Utum de la «lottu, alI'aiblitiBemcnt qui fait que lei
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ténoïdiens latéraux, dilatateurs de la glotte,

et Je pharynx s'allonge. Le larynx s'éltV e, au
contraire, dans le's tons aigus, par l'aetion

lies musL'les tliyro-hyoïdiens, milo et génio-

hyoïdiens ,
qui entrent en synergie avec

les crico-aryténoïdiens postérieurs, l'aryté-

noïdien et les crico-thyroïdiens, constricteurs

de la glotte, et tenseurs de ses ligaments, et

le pharynx perd de son étendue.
Plus l'échelle des dimensions dont cet or-

gane est susceptible et celle de l'ouverture
de la glotte sont considérables, plus la voix
a d'étendue, et peut parcourir un granil

nombre de tons.

Plus l'action musculaire qui détermine les

changements de dimensions de l'instrument
vocal est prompte, vive, facile, plus la voix
a de flexibilité.

Elle possède la justesse, lorsqu'elle produit
avec exactitude tous les tons qui forment
une modulation. Cette faculté nous paraît

provenir de la facilité, de la régularité et de
la pré.ision des mouvements qui concourent
au développement des sons (883).

La force ou ViiUensité du son dépend de
l'étendue des vibrations du corps sonore qui
le produit. Or, cetie étendue est subordon-
née à l'intensité du choc que fait éprouver
aux replis vocaux l'air qui sort des organes
pulmonaires, ou, en d'antres termes, à la

quantité de mouvement dont cet air est

animé ; donc, plus la masse et la vitesse de
ce fluide seront considérables, plus les vi-

brations des lames de la glotte seront éten-

dues, et plus le son sera fort. Il suit de là

que plus la colonne de l'air expiré e-t dense
et volumineuse, [/lus les nuiscl es ex pirateurs
sont puissants, plus aussi la force du son e«t

remarquable; ce (]ui explique pouri]uoi les

individus qui ont les poumons les plus vas-

tes, et qui sont en outre très-vi^^oureux, ont
aussi la voix la plus forte ; ce qui explique
aussi pourquoi, dans certaines maladies où
les poumons diminuent de ca|iacilé, et dans
d'autres où les muscles expirateurs perdDnt

de leur force, la voix s'alfaililit considérable-

ment, et s'éteint même quelquefois d'une
manière comjilète ;

pourquoi la voix est plus

forte en hiver qu'en été, avant le repas que
lorsque l'estomac est plein d'aliments.

La force naturelle de la voix diminue ou
au:j;mente dans l'expression des diverses af-

fections morales; et ces modifications dépen-
dent du degré d'érection de l'épiglotte, qui,

selon nous, est destinée à réfléchir le son
dans la cavité pharyngienne, et à augmenter
ainsi la résonnance de la voix, comme aussi

à s'opposer à ce qu'elle prenne de l'acuité,

sans que la volonté y concoure, lorsqu'elle

est déterminée par une forte expiration ;

efl'ct que produit une languette souple, élas-

tique, placée obliquement dans le .tuyau
d'un instrument à anche.

Le voile du palais, en se relevant et en se

plaçant dans une position horizontale, aug-
mente la largeur de l'ouverture que doi!

traverser l'air sonore pour pénétrer dans Ij

bouche, et augmente ainsi l'intensité de la

voix. H la diminue, au contraire, s'il se re-

lève au jioint de fermer les ouvertures pos-
térieures de la cavité nasale , ce (pii rend la

voix sourde et nasillarde.

La base de la langue, selon qu'elle s'abaisse

ou se relève, et qu'elle agrandit ou diminue
parla l'ouverture de l'isthme du gosier, in-

flue aussi sur la force de la voix en rendant
le passage de l'air jtlus ou moins libre. Il en
est de même tles mâchoires lorsqu'elles s'é-

loignent on se rapprochent l'une de l'autre,

et de l'ouverture de la bouche lorsqu'elle s'a-

grandit ou se resserre.

Il ne nous paraît point que l'allongement

ou le raccourcissement de la tiachée influent

sur la voix. Si les chanteurs raccourcissent

le cou dans les tons graves, et l'allongent

dans les aig'us, c'est pour faciliter, dans le

premier cas, l'action des muscles qui abais-

sent le larynx, et, dans le second, pour fa-

voriser celles des luuscles qui l'élèvent ; car

en portant la tête en arrière, ils leur don-
nent un plus solide point d'appui.

Dans la voix flîltée, les piliers du voile du
palais se tendent et se rapprochent en for-

mant une sorte de seconde glotte qui modifie

le timbre de la voix.

Dans les sons graves, l'épiglotte s'aplatit

et s'applique sur le dos de la langue ; dans
les aigus, elle se roule en cornet, et con-
dense ainsi les rayons sonores.

Dans le phénomène vocal si ituproprement
appelé rentriloquie, il y a 1° contraction

forte, soutenue, des muscles inspirateurs;
2' rélrécisseiuent de la glotte par l'action

des constricteurs du larynx; 3° contraction

lente et graduelle des luuscles des parties

ai)dominales; 4° enfin, rétrécissement de
l'isthme du gosier. L'air s'échappe alors len-

tement à travers la glotte, et le son qui se

produit dans cette ouverture, prenant un
timbre sourd et étoiille dans la cavité du
pharynx, imite parfaitement une voix loin-

taine.

Il est une autre modification de la voix
qui dépend de ce que, en chassant l'air à

travers le larynx, nous laissons à la glotte

toute son étendue; c'est la voix basse. On
conçoit, en eiiet, que, les bords de cette ou-

verture n'étant point suflisarament rappro-

chés l'un de l'autre, le courant aérien,

quelle que soit la force qui l'expulse, ne
peut avoir la quantité de mouvement néces-

saire pour les faire entrer en vibration.

Tel est le mécanisme de la voix. Exami-
nons maintenant quels sont ses rapports avec
nos idées affectives.

La voix est une fonction d'expression
étrangère aux idées des rapports des êtres

auxquelles la parole est seule consacrée.

(883) On a dit que la voix fausse dépendait de la productions musicales ; et cependant beaucoup

fausseté Je foieille; mais, si cfla était, les iiidivi- d'individus à voix finisse épiouvent un vit idaisii

dus qui chantent fauK entendraient faux, et par à entendre de» modulations justes et dos aceordg

conséquent ns trouveraient rien d'asu'éalile dansde» liainiu"
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Plus promple, plus énergique que colle-ci,

par conséquent plus propre à témoigner au
dehors ce qui se passe dans notre âme, elle

est exclusivement destinée à la manifesta-

tion des sentiments; et tandis que la pre-

mière varie parmi les peuples, comme les

objets qu'elle doit exprimer, les expressions
vocales sont identiques dans tous, comme
les sentiments qu'ils éprouvent. Liées à ce

«ji constitue une des parties les plus essen-

fielles de la vie humaine, aux grands mou-
vements de l'âme qu'elles doivent commu-
niquer, ne fallait-il pas, pour la sûreté de
cette communication importante, qu'elles

fussent uniformes parmi les hommes? Ne
follait-il pas que tous les individus de l'es-

f)èco pussent s'exprimer réciproquement
eurs affections morales dans tous les lieux

où. ils se rencontreraient? C'est pour cela

que, dans toutes les régions du globe, ils

poussent tous les mêmes gémissements dans
la douleur, les mêmes lamentations dans le

désespoir, les mêmes cris dans l'épouvante,

et les mêmes éclats de rire dans la gaieté.

Toutes les modifications de la voix, con-
sidérée comme moyen de manifestation des
idées affectives, se réduisent aux exclama-
tions, aux cris, aux gémissements, aux la-

vicntalions, aux sanglots, aux soupirs, au
rire et à la voix modttlt'e ou au chaiit.

Les exclamations sont des sons brusques
et forts que nous développons lorsque notre

âme se trouve agitée vivement et à l'iinpro-

viste. On n'en compte que trois, qui sont :

ah!... eh!... oh!... (88 V) ; mais elles sont

susceptibles de mille expressions selon le

ton de la voix, ses inflexions, selon l'expres-

sion physionomique et celle du geste, qui
les accompagnent, et qui se trouvent tou-

jours en harmonie avec elles.

L'exclamation ah!... peut exprimer une
foule de sentiments divers, tels que l'indi-

gnation, l'horreur, la répugnance, la colère,

le désir de la vengeance, ou elle prend sou-
vent un son sourd et comme étouffé par le

serrement des mâchoires, le repentir, l'ad-

miration , l'étonnement , la surprise, la

frayeur, la terreur, l'épouvante, etc.

L'exclamation eh!... moins fréquemment
employée que la précédente, peint, comme
elle, l'admiration, l'étonnement, la sur-
prise, etc.

L'exclamation o/i.'... manifeste les mômes
sentiments; mais elle est aussi l'expression

énergique du désespoir, de l'accablement,

de l'indignation, de l'horreur, de la pitié,

d'une commisération ]irofonde, etc. (883).

Les cris sont des exclamations prolongées

et ]irovo(iuées par un sentiment vif et de

queltiue durée, tel qu'une douleur aiguë, un
chagrin violent, une joie excessive et inat-

tendue, une frayeur subite causée |^ar la vue
d'un danger imminent, grand et inévita-

ble, etc. Ils sont formés [lar le sou'a, qui, à

cause de la iirouiptitude et de la facilité de

son déveloiipemeni, se trouve en harmonie

(881) Les sons vocaux / cl V ne sont pas des vx-

duniation».

avec le besoin pressant que l'âme ressent,

dans ces circonstances, de manifester promp-
tement ce qu'elle éprouve. Dans une douleur
violenteet prolongée, produite parune cause

physique, les cris offrent trois tons diffé-

rents, l'un grave, l'autre aigu, et le dernier
qui l'est moins, et l'on passe de l'un à l'au-

tre d'une manière chromatique.
Il est d'autres cris que l'on pourrait nom-

mer appcllaiifs, parce qu'ils sont poussés
dans l'intention d'appeler et de réclamer des
secours dans le péril.

Ils sont moins prompts que ceux dont
nous venons de parler, parce qu'ils sont
précédés de la réflexion qui fait juger de la

nature du danger, et des secours que l'on

peut attendre. Mais formés par les sons E
ou 0, ils sont plus aigus et d'une intensité

plus considérable ; ce qui était nécessaire

pour qu'ils fussent sûrement transmis.

Le gémissement est une voix jilaintive,

tendre, pitoyable, produite par une âme
accablée par la douleur. On oliserve dans
cette voix deux tons successifs, l'un aigu,

l'autre grave, qui la termine. Sa monotonie,
la répétition constante de la même inflexion,

lui donne une énergie d'expression remar-
quable ; elle témoigne un état continuel de
souffrance, et la situation d'une âme qui

fléchit, qui succombe sous le mal qui l'op-

presse, et que rien ne peut soulager.

La lamentation est l'effusion d'un cœur
qui ne peut ni se contenir, ni s'arrêter. Elle

est formée par une voix grande , sombre,
lugubre, opiniâtre. Elle ne s'observe ordi-
nairement que dans la femme. Elle n'a lieu

le plus souvent dans l'homme que dans les

grandes calamités publiques. Dans un indi-

vidu elle est le signe d'une grande pusilla-

nimité.

Le sanglot est une suite non interrompue
de voix basses, produite par de petites ins-

pirations successives et comme convulsives,

et terminée par une vive et longue expira-

tion. Rare dans l'homme, oi^i il annonce
une grande faiblesse d'âme, il est plus fré-

quent chez la femme., qui, d'une part,

résiste moins à la douleur, et qui, de l'autre,

devait la jieindre avec plus d'énergie , pour
obtenir l'appui dont elle a besoin , ou pour
désarmer la force, contre laquelle elle n'a

aucun moyen de résistance. C'est par la

même raison que le sanglot est si fréquent
dans l'enfance , où il se mêle à toutes ses

autres expressions de douleur. Il y est tou-
jours uni aux larmes, comme dans la femme,
et souvent aux gémissements.

Le soupir est une voix faible, basse, pro-
duite par une expiration prompte précédée
d'une profonde et lente inspiration. Il sert à

exprimer le désir , la crainte , la peur , la

ioie, la tristesse, la compassion, le repentir,
le regret, l'abattement du désespoir et toutes
les passions (]ui resserrent spasmodique-
ment les organes thoraciques, et qui y font

(885) On peut joimtre à celte expression le son

vocal V, qui sert à témoigner un profond mépris.
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naître ce malaise inexprimable que le sou-
pir l'ait cesser (88()).

Le rire se compose d'une succession do
sons forts, courts

, précijiités , monotones ,

formés par une suite non interrompue
d'ev.pirations petites, rapides, et comme con-

i Yulsives, et d'un son plus ou moins éclatant

,

il plus ou moins prolongé
, produit par une

profonde inspiration. Il exprime particuliè-
rement la gaieté, ou cette agréable situation
de l'âme dévolnpiiée par la vue ou le récit

d'un événement [ilaisaut, par une réponse
naïve, une saillie spirituelle, une épigramme
line et piquante, par des propos plaisants et

enjoués , enfin par toutes les combinaisons
d'idées qui, par le contraste qu'elles offrent
entre elles , ou leur singularité , frappent
l'esprit d'une manière vive, prompte , inat-

tendue et agréable (887).

11 existe une dilféreuce remarquable entre
l'expression du rire et celledusanglot. Celle
du premier est fT/jîran're, et par cela seul
elle se trouve en harmonie avec le senti-
ment expansif qu'elle manifeste. Celle du
second, au contraire , est intpimtire, et est

modulations tristes font verser des pleurs,

que la musicfue sacrée inspire la pieté et la

vénération pour la Majesté divine. Aloxan-
dro courut aux armes aux accents d'Arcbi-
génide, et les déposa sous l'influence d'une
autre modulation ; Pytbagore désarma de
jeunes fous par un cliant grave; et la harpe
de David calmait la mélancolie et les fureurs

de Saùl.

Enfin, léchant exerce sur l'individu qui le

protluit une influence particulière; c'est

celle de le dérober î\ l'ennui. La vie hu-
maine n'est f[u'une recherche continuelle do
sensations ou d'idées; lorsque ces aliments

lui manquent , la langueur morale ou l'en-

nui survient. Le même effet a lieu dans un
travail dont l'nniformité fatigue et semble
épuiser la sensibilité. L'homme alors cher-

cne dans le chant des sensations variées

qui l'excitent, et lui fassent sentir qu'il est.

Tels sont les rapports des modifications de

la voix avec noi; atfeclions morales ; mais
cette fonction n'est pas la même dans les

différents âges , dans les sexes, dans les di-

vers individus, où elle ottVe , sous le rap-
par conséquent en rapport avec l'affection iioridesonton,de son timbre,desaforce,etc.,
,.,.';i „,..,..,..,„ „. „.,; .„.. 1 ). .,„ „„.,„„.,! Jpg variétés nombreuses qui influent sensi-

blement sur son expression.

Dans l'enfance, le ton de la voix est plus

aigu que dans l'âge adulte; les lames de la

glotte y sont et plus minces et plus courtes,

et le pharynx et les autres cavités de l'ins-

trument vocal y ont de moindres dimen-
sions. Son timbre y est aussi plus doux , et

la force de son moins considérable , ce qui
provient de la structure des lames de la

glotte , et de ce que les puissances muscu-
laires expiratrices n'ont point encore acquis

toute leur intensité. Il est à remarquer que
cet état de la voix de l'enfant est, comme
son expression physionomique , en harmo-
nie avec sa faiblesse, qui , ayant besoin de

protection et d'appui, devait, pour en obte-

nir plus sûrement, réunir tout ce qui pou-
vait le }ilus nous plaire et nous toucher.

Aussi toutes ses ex|)ressions vocales ont-

elles une douceur entraînante; tandis que,

si sa voix était grave , d'un timbre rude ,

d'une grande force de son, il ne serait pour
nous qu'une repoussante monstruosité.

A l'époque do la puberté , où l'individu

peut exister par lui-même, alors qu'il est

lomme, et qu'il doit faire partie du corps

qu 11 exprime et qui tend à se concentrer
au fond du cœur.
Le chant est la voix modulée, ou composée

d'une suite de sons aimréciablcs. Ces sons
que l'art musical a rentermés dans l'échelle

harmonique ut, ré^mi, fâ, sol, la, si, et qu'il

a ex]iriméspardos signes particuliersappelés
noie.s-, forment, par leurs combinaisons ciiver-

ses,la rapidité ou la lenteur aveclesquelles ils

se succèdent, et le rhythme de mouvement
qui leur est imprimé, une infinité de modu-
lations qui s« trouvent en rapport avec nos
différentes alfections morales. Ainsi , par
exemple , les mouvements lents , les tons
graves, les modulations maj/^ures, expriment
la terreur, l'alarme, etc. : les mêmes mouve-
ments, les tons aigus , les modulations mi-
neurc.i, peignent la tristesse, l'aflliction pro-
fonde , etc. Les mouvements rapides , la

succession irrégulière de tons aigus et gra-
ves, ties modulations tantôt majeures, tantôt

mineures , expriment le désespoir , tandis

que la gaieté éclate en modulations majeures,
en tons aigus

, qui se succèdent avec ra-

pidité.

Non-seulement le chant, et les instruments
de l'an musical qui s'y mêlent, qui" le re

présentent ou y suppléent, peignent les social, en même temps que ses traits physio-
'

"^^

nomiques se prononcent et prennent leur

état harmonique avec l'établissement de ses

relations avec ses semblables, les puissances

expiratrices acquièrent de l'énergie , le la-

rynx se développe , s'accroît surtout d'ar-

rière en avant , et fait saillie au devant du
cou; ce qui, en augmentant la longueur des

ligaments de la glotte, qui eux-mêmes i.ren-

sentiments i[ue l'on éprouve, mais encore
ils les ins[)irent à ceux que leurs sons vien-
nent frapper. Tout le montle connaît les

etfetsde la musique sur le cœur de l'homme.
On sait que le son du tambour , de la trom-
pette , et les accents d'une musique guer-
rière, soutiennent ou excitent le courage, et

inspirent l'ardeur des combats
;
que des

(880) Ce malaise dépend d'une diniinulion dans
racthilé des phénomènes eliimiques de la respira-

lion, par la lésion des divisions pulmonaires du
t;iand sympalliKiue, lésion déterminée par la réac-

tion cérébrale (pii a lieu dans ces passions. Le sou-

cpir lo fait cesser, eu introduisant dans le poumon

une plus grande quantité d'air atmospliéri(iue.

(887) Le rire qui écfate pour te moindre olijet, 1 1

pour ainsi dire à tout propos, annonce une fausse

api)ré(ialion du rapport des ciioses, et forme un des

caiacières diblincdfs d<) k l«itise ; HnUtus WiciiiU

taeliimio.
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neiit plus d'épaisseur, donne à la voix la

i'favité qu'on y remarque et à laquelle con-
court aussi le dévelopi>ement des cavités de
la bouche et du pharynx.

Mais ce n'est point seulement le ton de la

voix qui se modifie à l'Aj^e de la puberté;
son timbre aussi change et s'altf're. (kda
provient de l'épaississement, du gonflement
(les ligaments vocaux , qui éprouvent une
sorte de surexcitation nécessaire à leur ac-

croissemcnl, surexcitation qui y amène une
(piaulilé (le fluides nutritifs proportionnée
aux (liiiionsions qu'ils doivent prendre. On
dit alors que la voix mue; elle est rude, rau-
([ue, sourde, ce qui dure jusqu'à ce que les

lames vocales aient ac(iuis leur entier déve-
loppement. Alors rcngorgcinent do ces la-

mes se dissipe, elles Vepreiinent leur élas-

ticité, et l'individu otlVe , dans sa voix , la

force et le tiudjre qu'elle doit avoir jusqu'à
la vieillesse.

A cette période de la vie, l'instrument
vocal éprouve encore des changements re-
marquables. Lés muscles expirateurs per-
dent de leur puissance, et, par conséquent,
les sons de leur intensité; les cartilages du la-

rynx s'ossifient, les ligaments vocaux prennent
delasécheresse, etia voixdevientcriarde; ces
ligaments étant moins mobiles, et les mus-
cles qui les meuvent moins actifs, l'échelle

des tons vocaux perd de son étendue; et

enfin lafail)lesse des contractions du système
musculaire vocal les rend incertains et ir-

réguliers, et la voix devient f/(eiTo<a?Uc, ce
(lue l'on remarque dans presque tous les

vieillards.

Toutes ces modifications vocales influent
sur l'expression des sentimentsdans la vieil-

lesse. Ainsi, par exeaiple, la voix cassée,

qui contraste fortement avec la gaieté, par
cela S(sul qu'elle annonce la destruction pro-
chaine de l'organisme, donne à (îette affection
de l'Aine une plus vive manifestation. Ainsi,
dans l'effroi, dans la douleur, dans le déses-
poir, etc., cette même voix, qui annonce la

faiblesse, rend plus énergique l'expression de
ces sentiments. Qui pourrait entendre, sans
en être vivement ému, les lamentations
d'un vieillard? Qui pourrait résister aux
acfents d'une voix (remlilante et altérée qui
implore l'appui de la force ou les secours
delà pitié....? Remarquons à cet égard qu'il
existe entre la vieillesse et ses expressions
vocales la même harmonie que dans l'en-
fance, et ces deux âges, qui sont ceux de la

faiblesse, possèdent dans leur instrument
vocal un moyen puissant d'oljtenir la pro-
tection et l'ajipui qui leur est nécessaires.

Les variétés de la voix dans les deux
sexes ne sont pas moins remarquables que
celles riue l'on observe dans les âges divers.

Dans riiomme, le son vocal est grave, rude,
intense; il se trouve enharmonie avec la

force et le pouvoir. Dans la feiîime, au con-
traire, qui se raiiproche de l'enfant par son
or4anis;ilion, il esl aigu, doux, flexible et

bêaiiriiu|i iiiiiiiis fort que chez l'iiommc; ce
qui piovi(Mit des dimensions moindres du
larynx et des lames de la glotte, dont la

structure donne à son timbre une douceur
remarquable, et de celles de toutes les au-
tres parties de l'instrument vocal, dont les

agents musculaires sont d'ailleurs beaucoup
plus moliiles. La femme devait plaire et tou-
cher; elle devait même commander à la force

dans un grand nombre de circonstances
pour n'en être point ojiprimée, et c'est dans
la flexibilité et la douceur de sa voix, comme
dans celle de sa physionomie, qu'elle trouve
un puissant moyen de l'asservir. Qui ne sait

combien ses expressions vocales sont tou-
chantes, combien ses cris de douleur sont
déchirants, ses sanglots et ses lamentations
énergiques, et quel pouvoir elle puise dans
un simple souidr !

C'est jar une admirable variété dans la

structure et les dimensions des organes vo-
caux, et dans l'énergie, la mobilité, la ré-
gularité d'action des puissances musculaires
qui les meuvent, que la voix offre ces difl'é-

lenres infinies de Ion, de timbre, d'intensité,

d'étendue, de justesse et de flexibilité que
l'on remarque dans les divers individus.
Ces ditt'érences, de concert avec les traits

physionomiques et les autres caracîères ex-
térieurs, donnent aux membres du corps
social le moyen de se reconnaître, et se
trouvent ainsi en harmonie avec nos be-
soins !... Qui n'admirerait cette prévoyante
bonté de l'Intelligence suprême, qui a' tout
fait pour assurer nos relations récipioques,
sans les([uelles nous ne pourrions exister?

Les variétés individuelles de la voix in-
fluent singulièrement sur la manifestation
des affections morales. Une voix grave et

torte, par exemple, rend le cri de la colère
plus terrible ; une voix aiguë donne plus
d'énergie à celui du désespoir, de la frayeur,
de l'épouvante; une voix douce rend plus
touchante l'expression de la douleur.

WINEBAGOS. Voy. Sioux
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POLYNÉSIENS. ZEND. Voy. Ariane.
ZOOTOMIE. Voy. Anatomie humaine.



NOTES ADDITIONNELLES.

1S0TE L

ANALOGIE DES LANGUES.

(Extrait de VHisloire de la filiation et des migrations

des peuples, par F. de Brotonne.)

Il n'a esisié qn'iine seule langiip primitive. — Lps lan-

gues séiniliqne? s'écrivent iiedr»ile it ga\ictie.— Lciirs

carac!ères sniit en général les inpmps. — I,es opinions
varient sur la source, ei sonl d'accorl sur l'unité. —
Des tnots pt de Ipiirs combinaisons. — De l'anlénorilé

entre l'hébreu et le cliald en. — Premier conii d'.iil sur
les langiie-i du Nord — Cl.isi'li alioii des langues par
LeÛHwn..— les langues jaiihéliennos se divisent en sep-
leiUrion.'iIe et méridionale. — Leurs rapports. — Les
langues sont, entre elles, comme Is nii.ç;r Jlions.

—

l.e celii'iue anlénenr au tudesr|ue. — Du sanskrit.—
Analogue et antérieur a tontes les langues de l'Asie.

—

Au grec et an latin.— A de l'affinilé atec tontes les

l.inijnes. — De l'aniénonté entre le cellicine et le

sanskrit. — Ces deu^ langues n'en sont quViie d'ng
l'origine. — Les f^miilles du midi de l'Inde, de l'occi-

dent de l'Asi? on sémtiqnes, du nord de l'Asie ou cel-

tiniies, se résument jusqu'ici eti t ois langues : sanskrit,

celii.itip, aralio on elialléen — Kemanpii'S.'i ce suiet.

—

Dn ler^an et de l'arabe.— Du zend — Il s'écrit de
dioile à ga clie. — Le zend était la langue de l'Armé-
nie, de la Géorgie, de l'.lrau proprement dit, et de
l'Ade liedan. — Du parsi et du pelilvi ; ce dernier
vicni 'lu zeini — Le pelilvi antérieur an parsi. — Le
parsi, comme le pehivi, vient du zcnl. — Le pelilvi

était parlé aux lienx niènicsrii était l'ancienne ("hal-

dée — 'l'onles les langues dont nons nous sunines en-
tretenus aboutissent an cetiquc, an zend, an sanskrit.

— Le zenil et le sanskrit sunt la même langue. — Le
zend, le sanskrit, le celtique, sont les tiois premiers
di.ilcctes de la langue primitive.

Toutes les langues de l'Inde, de la Perse et de
l'Europe, consuléiées quant à leur substance même,
et iiidépeiidanunent de la pliiaséulogie, sont origi-

naiienient i leiitiques , c'est-à-dire composées des
mômes racines primitives, que l'influence du climat,

la prononrialion nationale, les combinaisons logiques

ont nuancées de diverses manièies, laiiiôt rempla-

çant un son par un autie son homogène, tantôt éten-

dant une idée du sens propre au sens ligli'é, ou la

graduant par une dérivatioti continue, sans que les

éléments du langage en soient essentiellement alté-

rés. Celte analogie et cette différence sont commu-
nes à tous les idiomes de notre système ; mais il

existe une analogie plus yiarticulièie entre ceux qui
composent cliaqne lainillc cl qui présentent des sons
de inèiiii' dcgié , des i;idir:iu\ >(c iindaires parfaite-

ment semblables, et modiliés si-nlemenl par les syl-

labes qui leur servent d'alfixes ou de désinences.

Enfin, les langues réunies dans chaque rameau se

rappioehent dans leurs désinences mêmes, et n'of-

frent plus d'aulie distinction entre elles que celle de

leurs voyelles litiales et de leur syntaxe indivi-

duelle.

Ces considérations précèdent, dans l'ouvrage de

M. Btchhoff (888), l'examen des langues suivantes,

(888) EicHHOFP, Parnllèle des Imgues _de l'Eurove e*

l'indt, in-4, 1806, p. 51

qui résument toutes celles dont nous avons à nous
occuper :

Langues indiennes: sanskrit on indien.

Langues romanes : grec, latin, rr:inçais.

Langues germandiues : ijotliique, allemand, anglais.

Langues slivoDiies : lithuanien, 'Usse.

Langues celmpies : gaélique, cymre.

Langues persanes, dont le repi'ésenlaMt esl le zend.

Il conclut à l'identité de ces divers idiomes, dont

l'alphabet aélé celui des Phéniciens on des Hébreux,
pei péiué et modifié chez les Grecs, les Romains, les

Germains et les Slaves.

Examinons cet aperçu général.

Les pieraiers besoins des hommes ont développé

aes besoins secondaites, amené l'observation et le

détiombrement des objets physiques et moraux
;

enfin, l'adoption des sons qui en réveillaient l'idée .

voilà, selon l'opinion la plus générale, les élénici.ts

primordiaux employés par degrés pour forme:' la

première langue. Les mêmes besoins ont veillé à 'a

conservation de ces éléments. Tout publie do:;c que
les idiomes de tous les pays sont sortis d'une largue

matrice, comme tous les animaux , tous les végé-

taux sont sortis d'un germe indestiuclible, qui en

a assuré la peipéliiilé (889).

S'il était possible de douter qu'une première lan-

gue ait été la source féconde de tant de sœurs rie

caractère différent, les doutes résisteraier.i ils à ces

iniiombrables rapports, à cet air de famille, qui dé-

cèlent une origine commune?
S'il était besoin de joindre, aux ciialions que noits

venons de faire de l'opinion de deux hommes aussi

savants, de nombreux témoignages, nous n'aurions

que l'embarras du choix. L'un écrivait à une époque

où les recherches sur les langues n'avaient pas fait

les immenses progrès dont les ont enrichis ks hom-
mes recommandaldes qui, de nos jours, se sont con-

sacrés à cette étude; M. Eichhoff, venu après tous

les autres, nous offre, dans son savant ouvrage, uii

résumé de leurs opinions, la doctrine délinilive qui

peut être établie d'après leurs travaux et les siens.

On ne saurait lui reprocher, comme à son devan-

cier, la ))téoçcupalion qiti présidait à son travail, et

cette inonomanie relti(|neilont se montrèrent atteints

des écvivaiiis fort esliniables ilailleiirs.

A l'exemple de ces deux auienrs et de leurs de-

vanciers, noire opinion est qu'une seule langue pri-

mitive a été la racine de toutes les autres ;
que les

modifications successives leur ont donné cette phy-

sionomie qui les renil étrangères l'une à l'autre ;

mais que dans toutes, à différents degrés, suivait

réioigiiement des familles qui les parlent, se retrou-

vent les éléments de leur unité.

C'est cette origine qu'il convient de rechercher,

afin (le voir si les filiations que nous avons déjà eti

l'occasion de vérifier se retrouvent, dans le langage,

être les mêmes que paj- les croyances et les mouu-

(s.SO) Le Brioa"*, Obtervat. lur les langue$. Trospb
tua, p. i
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roevts historiques. Nouvelle vérification de l'hypo-

t!i.se que nous avons établie. Nous suivrons la même
marche, examinant d'abord les langues orientales

sémitiques, les langues du Nord ou scyihiques, et

les langues de l'Indousian. Noire travail dilTére de
celui des linguistes, eu ce que nous ne nous pro-
posons pas lie faire ressortir les concordances pour
démontrer rhomogénéilé, mais le degré de ces con-
cordances pour établir la Uliation.

Nous ne répélcrons pas le passage que nous
avons déjà <liiniii', au livre consacré aux Arabes, et

qui conmienti' le savant Mémoire de Deguignes (890)
sur les langues orientales sémitiques. Avant de
donner, sur les langues de l'Inde, l'opinion des
hommes les plus compétents , nous avons à faire

connaître, sous un aspect plus général (]ue nous ne
l'avons fait jusqu'ici, le système des langues qui
sont en usage parmi les peuples auxquels nous avons
attribué le nom général d'Arabes.

Toutes ces langues (891) ont un alphabet formé de
lettres qui s'écrivent de droite à gauche et qui por-
tent les mêmes dénominations. Les Grecs , qui
avaient d'abord adopté cette méthode, l'ont changée
pour écrire de gauche à droite, exemple imité par
tous les peuples de l'Europe. Cet alphabet se com-
pose de vingt-deux lettres, qui sont consonnes ; les

Arabes en ont vingt-huit, parce qu'ils en ont distin-

gué quelques-unes par la prononciation tantôt douce
tantôt aspirée. Les Grecs et les Latins ont également
ajouté à leur alphabet, h mesure que le besoin de
nouveaux sons se lit sentir. La forme des lettres est
diUérciUe actuellement : le caractère hébreu est
très-carré; celui des .Arabes, très-arrondi et lié ; le

syriaque tient le milieu entre les deux. Le caractère
hébreu actuel est, suivant l'opinion de plusieurs sa-
vants, celui dont les Chaldéeus se servaient et que
les Juifs ont adopté après leur captivité, en quittant

le caractère samaritain, dont ils avaient fait usage
jusqu'alors.

Les Syriens ont, comme les Arabes, un caractère
ancien et un moderne. L'ancien s'appelle le stran-
ghélo.

L'alphabet phénicien (892) est composé du même
nombre de lettres que l'alphabet hébreu ; on y re-
C(mnait la conformité avec les anciennes inscriptions

grecques. Au reste, ce caractère parait olfrir quel-
(jues variétés, suivant les localités dans lesquelles il

était employé.

Ce caractère, commun aux Phéniciens, aux Hé-
breux, aux Arabes, est l'origine de celui de toutes
les nations qui sont à l'occident de l'Asie. Du côté
de l'orient, il a été en usage dans la Perse pendant
longtemps , en sorte qu'il est peut-être l'origine

de toute écriture , soit directement soit indirecte-
ment.

Il n'est pas dillicile de reconnaître ici la trace oe la

préoccupation qui fut toujours celle de Degui-
gnes (893). Il voulait tout faire venir de l'Egypte, et

il va jusqu'il vouloir faire descendre les caractères

indiens de l'Egypte
, par suite des conquêtes

d'Alexandre. Ce système a été combattu et renversé,

et il serait aujourd'hui superflu de le combattre de
nouveau. Ce qui peut rester de sa discussion, c'est

3ue les caractères généraux des langues occidentales

e l'Asie sont edèctivemcnt les mêmes
,
que l'alpha-

bet de ces langues s'est répandu chez les Tartares,

dans la Grèce et dans les Gaules; que, s'il est vrai

que les Indiens offrent quelques preuves du séjour
des Grecs, cela ne prouve pas, à beaucoup près,

qu'ils aient attendu cette époque pour adopter un
système d'écriture.

Nous allons voir tout à l'heure que le chaldéeu et

le pehivi, suivant ^Vill. Jones , sont deux langues
•jui procèdent l'une de l'autre; que le pchlvi, au-

(MO) Acad. ries /ii.'.crij'., t. X.V.VVl, p. 113
(8'.)l) ;i/i,/.,tli-113.

(mj IbiU., (>. lis.

cienne langue de la Perse, était la base de tous les

dialectes de l'Iran, et qu'il était lui-même, ainsi que
le parsi, mais antérieurement, un dialecte du zend.

Ainsi Deguignes, en nous disant que le caractère

commun a été en usage dans la Perse, avoue, virtuel-

lement du moins, que le pehivi appartenait à cette

grande famille. La généalogie du pehivi répondra
donc pour toutes les autres, et les considérations qui

s'y joindront mettront hors de doute que la pre-

mière langue n'a pu être celle de la Syrie ou de
l'Egypte. Pour que cela fiit, il faudrait d'ailleurs que
toutes les traditions nous conduisissent à reconnaî-

tre l'un de ces deux pays pour le berceau du genre

humain, et rien jusqu'à présent n'a pu nous faire

concevoir cette idée.

Nous sommes donc en droit de conclure, avec

Deguignes, et même en généralisant plus que lui,

puisque nous admettons dans notre série un plus

grand nombre d'idiomes qu'il n'en admet dans la

sienne, que les monuments de tous les peuples nous
ramènent à une première source dans laquelle tous

les hommes ont puisé.

Sans entrer ici dans les systèmes qui placent cette

source en Syrie ou en Egypte suivant quelques-uns,

sans adopter l'opinion des autres
,

qui la placent

dans l'Inde, nous ne nous rangerons pas davantage

à l'avis de tous ceux qui vont la chercher en Ethio-

pie, dans l'Iran, dans l'Arménie, car tous ces systè-

mes ont été mis en avant ; nous nous bornons, pour
le moment, à recueillir un fait général, le seul qui

nous intéresse actuellement : la nature des langues

annonce qu'elles sont un héritage commun d'une
même origine primitive, et les opinions qui varient

sur la source ne varient pas sur l'unité.

Ainsi nous ne trouvons pas de divergences sur ce

fait général de la fraternité des langues sémitiques,

et môme de quelques peuples qui ne sont pas com-
pris sous celte dénomination. Mais ce qui existe en-
tre les nations peut être remarqué aussi à l'occa-

sion des langues : elles se divisent en familles. Celles

qui sont parlées par des peuples rapprochés conser-

vent une ressemblance plus frappante ; celles qui

sont en usage parmi des famdles séparées par le

temps et l'espace renferment des difféienccs plus

nombreuses. Ainsi se constituent des groupes d'une
parenté plus étroite ; mais les rameaux éloignés con-
servent encore les traits reconnaissables de leur

origine. Nous voyons, dans l'Europe moderne, des

familles de langues latines ou germaniques ; c'est

de la même manière que, dans l'antiquité la plus

haute, nous trouvons la famille sémitique, la famille

iranienne, scythique ou indoue. Nous chercherons à

établir, dans ce même livre, comment les Iraniens

ou Perses se rattachent aux Scythes par leur lan-

gue , comme nous avons vu qu'ils s'y rattachaient

par l'histoire.

En général, lorsqu'on examine de près tous les

caractères dont je viens de parler , dit Degui-

gnes (89-i), on aperçoit qu'ils parlent d'un même
fond. C'est un seul et même caractère que tous les

peuples ont adopté, mais qui a souffert les altéra-

tions que le temps et l'éloignement ont dû produire.

Celte source, pour les langues sémitiques, est l'arabe,

dans lequel se retrouvent les racines de toutes les

langues oiientales.

Nous avons vu, au livre second, toutes les nations

de l'Asie 0((icleiU;ile se réunir historiquement sous
celle diiidininaliiiii d'Arabes, qui les résume toutes

;

nous voyons maintenant les langues que ces nations

ont pariées se résumer de même dans la langue
aiabe; mais nous ne nous hâtons pas de conclure.

Après avoir parlé des lettres, nous devons suivre ces

analogies dans les mots et dans les combinaisons :

c'est âe l'ensemble de ces rapports que doit résulter

(893) Acait.iU.- Imcrip., t. XXXVI, p. 119.

OJ'jii Aam. lies Imriii; t. XXXVl, p. 12»
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le degré d'adhésion que l'on accordera à ces rwlicr-
Cill'S.

« Oïl sait que dans les langues sémitiques, dit Kla-
protli (895), les lettres du même organe sont très-
souvent mises les unes pour les autres. Ces change-
ments sont fréquents en hébreu, en syriaque, et
principalement en arabe. Comme cette dernière
langue est la plus riche, et celle dont nous connais-
sons le mieux les prétendues racines de trois lettres,

et comme dans tous les idiomes sémitiques ces ra-
cines ont en général la même signification, je me
suis, de préférence, attaché à l'arabe, pour y puiser
mes exemples. >

Nous trouvons, dans ce passage de Klaproih, la

coiilinnation de ce fait important
, que les racines

M'initiques ont en général la môme signification, et
<'iNt là , suivant Deguignes (8i)(i)

, qui émet la

i-iicnie opinion, ce qui constitue l'identité de ces
lani,'ues.

C'est par l'examen de ces racines que s'explique
la contradiction qui semblerait résulter de ce que
certains de ces peuples ne s'entendaient pas les uns
les autres. Les frères de Joseph se font des repro-
chés entre eux en langue hébraïque, persuadés que
Joseph ne les entendait pas (807).

C'est une règle établie et généralement reconnue,
que de l'hébreu au syriaque, ou au chaldéen, ou à
l'arabe, la variété consiste dans les voyelles, et non
dans les consonnes radicales ; de là la variété dans
les sons des mots De plus, un mot peut quelquefois
changer d'acception ; enfin, la prononciation est su-
jette à varier suivant les cantons. Il y a bien assez
de ces causes pour amener des diflérences assez
grandes pour que les peuples qui parlent une langue
radicalement la môme cessent de s'entendre.

Ce n'est pas tout pourtant; certaines lettres d'une
racine se changent en d'autres lettres, celte racine
coiiscivaiil Imijouis sa signification. Ces change-
nieiils ai'ii\t'nt aux lettres qui sont de même organe,
comme vient de le dire Klaproth. Deguignes (898)
en rapporte des exemples assez nombreux ; Kla-
proth adopte ces exemples, et les répète dans son
Mémoire sur les langues sémitiques.

Tous ces changements dans les racines altèrent
assez les mots pour qu'ils soient regardés, faute

d'examen, comme des mots nouveaux et de langues
différentes, et c'est ce qui explique comment il est

possible que des peuples de même langue ne s'en-

tendent pas.

Le peu de mots qui nous restent «le l'ancienne
langue égyptienne peut être mis au nombre des ra-

cines oriciil;ilfs (Sî)';). Mais d'après re (|Ui' l'un peut
en juger jiai' ce (|iii resie de ces mois et |i:ir la langue
copie, la marche giamnialieale de la langui' égvp-
tieiine s'écartait davanlaKe du lype général, sans
pourtant que l'on soit moins riimli!' pour cela à éta-
blir les mêmes rapports avee les autres langues. En
etiet, (111 ne iioniiait se liiiider sur rien pour établir

que les K^'\|iliens, eiilniiics de tous les peuples qui
ont ineonleslableinenl |)ailé la même langue , fus-

sent les seuls à se servir d'une autre. Ajoutons que
non-seulement ils étaient voisins, mais que leur mé-
lange avec ces peuples est hors de doute : les Phé-
niciens, les Ethiopiens, les Hébreux, les Arabes ont
habité l'Egypte. La source de tous les langages de
ces peuples a donc élé la même, comme les peuples
eux-mêmes, que l'histoire nous montre constamment
mêlés. Il n'y a pas de raison pour établir que les

langages soient entre eux dans un autre rapport que
les peuples, et le peu de documents que nous possé-

dons atteste au contraire que ces rapports étaient les

mêmes. Un passage de saint Jérôme est positif à cet

égard : « Quand nous sommes en Egypte, nous ne
pouvons parler la langue hébraïque, mais celle de
Chanaan, qui tient le milieu entre la langue d'Egypte
et celle des Hébreux, et se rapproche beaucoup de
la notre (900). >

La langue chananéenne nu phénicienne tenait

donc le milieu entre riiélireii et l'i'gypticn , et ce
rapport est bien celui que nous avniis i-emarqué en-
tre ces peuples. C'éiaieiit les l'Iiéaieiens que les Hé-
breux appelaient Cliananéens ; et

, qu(iii|u'on ne
puisse ])as rendre un eoinpte exact de leur langue,
on a pu recdiinailre qu'elle ('lait composée des mê-
mes racines (|ue les autres langui s (irieiitales, et

qu'elle avait les formes grammaticales du sviiaque.
Malgré les altérations que le syriaque a subies, ses
racines exisleiil ilaiis lln'bieu ou dans l'arabe. Ses
triiis ilialecles (!I0I

) étaient : l'arménien
, que l'on

cmpliiyait dans la Mesopiiiamie; le dialecte de Pales-
tine, parlé par les habilanls de Damas, du Liban et

de la Syrie propre ; enlin le chaldéen, parlé en As-
syrie et dans la-Babylonie.

La langue arabe est celle qui a subi le moins
d'altération. Elle était divisée en deux dialectes prin-
cipaux : celui, des Hyémarites; l'autre, celui qu'em-
ployaient les descendants d'Ismaél. Le dialecte hyé-
niarite était celui qui se rapprochait le plus du sy-
rien, suivant les Orientaux. Il en devait être ainsi,
puisipie c'était le langage de l'ancienne souche
arabe, à laquelle s'étaient réunis plus tard les des-
cendants d'Ismaél. Ce rapport de l'ancien dialecte
arabe avec le syrien appuie tout ce que nous avons
dit de l'origine commune des Arabes et des Syriens
ou Chaliléens, famille unique dont la souche se trou-
vait entre les montagnes où l'Euphrate et le Tigre
preinienl leur source.

L'éthiopien se rapproche également de l'arabe
;

leurs conjugaisons sont modiliées de la même ma-
nière. Quelques-uns de leurs usages grammaticaux
sont ceux des Coptes, et par là on peut présumer
qu'ils se rapprochaient des Egyptiens. Cependant les

lapprochements les plus exacts font descendre
les Ethiopiens des Arabes plutôt que des Egvp-
tiens (90^2).

Celui qui veut étudier la langue éthiopienne doit
être exercé dans l'arabe ; car la parenlé de ces deux
langues est telle

,
qu'apprendre un mot arabe c'est

apprendre un mot éthiopien (903).
Les pronoms, la construction de la phrase, sont

les mêmes dans les langues orientales (90i). Les
Grecs et les Latins ont emprunté une partie des pro-
noms orientaux ; mais tout le reste du système
grammatical est différent ; aussi leur langage, mêlé
de beaucoup d'oriental, diflêre-t-il des fa lî^^ lies de
l'Orient, et ne peut plus en être icganié connue un
dialecte. Ce n'est plus qu'un descemlant éloigné qui
a contracté des alliances étrangères.

Le temps et l'éloignemenl ont nécessairement
amené, avec des besoins et des circonstances nou-
velles, ces modifications; mais les rapports d'origine
ne sont pas détruits pour cela, el on ne peut les mé-
connaître dans toutes ces langues. L'étude et l'ex-

périence sont là pour nous l'apprendre, et l'opinion

de tant de savants hommes justifie à chaque pas
l'assertion de Mérian :

< Il n'y a eu dans l'origine qu'une seule lan-
gue (903). )

Nous venons de voir que, pour les langues dites

sémitiques, les modilications apportées a ce lan-

(893) J. Klaproth, Mim. sur les iaïujues sémitiques.

(896) Deguignes, Acad. (tes Inscrip-, t. XX.'iVl, p. 158.

(S97)6>nw, xi.ii,23.

(898) Deguii.nks I. XXWl, p. 1i2.

(899) Deguignes, Acad. des Inscrit)., t. XXXV, p. lit.

(900) S. Jérôme, Comtn. sur Isaie, liv. vu, c. 19, t. IV,

éd. de Rom.

(901) A'îSÉMANi, Bibl.< rient , t. I, p. 476.

(902) WoTTONiis, Vifacrt. de confus ting. Babijlonica.

Dans CiiAsiiiERLATSE, Ocu io Ihminicu. etc., p. 'iH-

(903) OcKLÉius, UUroii. lut Img. orient
,

\i. Itil>.

(904i Deguigses, Acad. des liiscrip., l. .\XXVI,p. lîiG.

(90S) De l'élude camp des lanijues, p. 5,
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gaje primitif sont de même nature, et consti-

tuent un ensemble qui les groupe en une seule fa-

mille.

Seldon (906) comprend, sous le nom de Syriens,

les mèines peuples que iious désignons ici sous le

nom d'Arabes. Son pomi de vue n'éiaitpas le même;
mais il n'en reslc pas moins que son avis était que

les habitants de la Bab.lonie, de l'Assyiie, d:; la

Chaldée,de Chanaan, de la Phé::icie,de la Palestine,

de l'Arabie, de la Perse, etc., étaient une seule na-

tion primitive.

Il est dillicile de dire quelle fut la plus ancienne

des langues hébraïque, chaldécnne et arabe. Rien

n'indique, dans l'égalilé parfaite de leurs fonde-

ments, que l'une soit dérivée de l'autre. Le syriaque

desce id du chai îéeii, et fut formé après la captivité

de Babylone. Je suppose que Dieu, en confondant

les la.'igues, laissa quelque alljiiité entre les d.alectes

di^ ceux qui devaient rester voisins, alin qu'ils pus-

sent se comprendre encore et continuer les rapports

nécessaires (907).

Le docteur Wotton n'ou'olie qu'une chose dans sa

supposition, c'est que l'intention divine futpiécisé-

ment d'empêcher ces rapports nécessaires. 11 faut

donc chercher une autre raison. La coid'usion des

langues, à Babel, ne put être et ne fut qu'un sym-
bole explicatif d'un fait dont l'origine était inconnue,

explication que l'ignorance des causes réelles ou des

intérêts d'un autre ordre reridaient nécessaire, et qui

était analogue au récit de l'origine des peuples, at

tribnée aux iils de Noé. La véritable raison est la dis-

persion môme des peuples et leur éloignement du

centre prim.lif des populalioo.s Moïse, par des mo-
tifs qui ne soiit pas de notre sujet, lit do ia confu-

sion des langues la cause de la dispersion , tandis

que celle confusion en fui l'effet. Que les langues

hébraïque, chaldécnne et arabe, soient les plus an-

ciennes parmi les langues soniitiipies, c'est ce qui

parait mieux établi. Mais 1rs llcliri'ux sont, de l'aveu

même de Moïse, une braiulie des Chahiéens
; res-

tent donc les Arabes et les Chakiéens. Nous avons

établi (908) que nous les considérions comme le

môme peuple, dont une partie resta sur le beau sol de

la Babylonie, tandis que l'autre parvint à l'Arabie;

de là lès deux dialectes reconnus pour appartenir à

la même langue, cl eonlirniation nouvelle de cette

origine des Arabes dont nous avons parlé au même
livre. L'un n'est pas plus ancien que l'autre. Nous
pouvons croire que la langue dérive du pehlvi et du
zend, et par conséquent n'est point étrangère au

sanskrit, si ces deux dernières langues sont les mê-
mes, comme le pense W. Jones.

Les (ils de Japliet s'étendirent jusqu'aux pays les

plus éloignés du côté du Nord et de l'Occident, et

leurs dialectes, venus de l'Orient, s'accordaient dans

leurs bases principales (9091.

Junius, dans les fragments des quatre Evangiles

trouvés en Allemagne dans un vieux manuscrit, et

écriîs inaiiifeslemeiit dans un dialecle teulonique,

fait observer el prouve, par de nombreux exemples
insérés dans son commentaire, que les langues grec-

que et gothique ne sont que des dialecles provenant

d'une même langue originelle. Celte langue se ré-

pandit dans la Germanie et la Scandinavie, cl enfin

dans la Belgique et l'Angleterre. Nous pouvons
étendre cette liliatiou :» la langue latine, puisqu'elle

vient en partie du grec , ainsi que le pensent

presque tous les érudils qui ont examiné la

question.

Les colonies de la famille de Japhet, dispersées

dans ces régions, ont-elles eu, dans l'origine, une
seule langue divisée en dialectes divers, comme dans
les contrées voisines de Chanaan? Ces dialectes, sé-

noil) Proleg. ad Iracl. De diis .si/n>, c,ip. 2.

(9(17) WoTTONris, de coH/iis. limi. Bitbiitoiika, p. î>9.

J'.IOS) I iire .1.

. .
.
r

(90UJ \V»iiu.MuB, ubi mipra.

parés par un grand nombre de points , ont-ils des
liens de parenté dans leurs fondements communs ?

C'est ce qu'il n'est pas facile de déterminer pour une
si grande antiquité, et dans la disette de documents
historiques où nous sommes. Les langues fennique,

esclavonne el hongroise, paraissent être originales, et

n'avoir avec le grec et le teuton aucune allinilé

réelle. Je (910) ne déciderai point si la langue des

Cantabres et l'ancien gaulois ( dont l'idiome breton,

hibernique et armoricain sont des dialectes ) sont

également originaux. 11 reste encore les langues
perse, chinoise, des Indes orientales, de l'Afrique

et de l'Amérique; il suflit pour moi d'avoir prouvé
qu'il y eut, sinon plusieurs, au moins deux langues
formées à la confusion de Babel. Moïse dit ex-
pressément qu'il n'y en avait qu'une a\ant cette

époque.
Ce que le docteur Wolton n'a pas osé dire, Leib-

nitz (911), moins timide apparemment, nous le dit :

il regarde le celtique et le teuton comme deux lan-

gues très-rapprochées l'une de l'autre, et les lan-

gues des peuples occidentaux comme les dialectes

d'une laiiguç primitive. C'est aussi, jusqu'à un cer-

tain point, l'opinion de Wotton
,

puisqu'il trouve

que deux langues sont sorties de la confusion de
Babel. Ces deux langues sont probablement les lan-

gues sémitiques et japliétiennes.

Moïse , en donnant un seul langage aux hommes
avant le déluge, reconnaît ainsi implicitement le fait

de celte unité radicale, qui était une tradition de
son époque. Il a revêtu toutes ces traditions d'une
forme particulière; mais l'objet de l'histoire est pré-
cisément d'arriver à la vérité, cachée sous ces for-

tnes, Toutes s'expliquent rtiite, piu' l'autre , el sonl
empruntées aux mêmes sources.
Les lansiues de l'Inde et l'ancien langage de la

Perse ont été mieux connus depuis, qu'ils ne l'étaient

à l'époque où vivaient les savants que nous vei.oiis

de nommer; aussi, l'indécision où reste Wotton sur
l'origine des langues septentrionales n'a-t-elle pas
arrêté des écrivains plus modernes. Ils n'ont pas
hésité à les rapporter au sanskrit, ou, plus exacte-
ment, au langage primitif dont le sanskrit est lui-

même un dialecte.

Nous avons lié immédiatement ces considérations
générales sur les langues du Nord à nos observa-
tions sur l'identité des langues sémitiques, pour que
l'on pût mieux embrasser leur réunion en un point

central et primitif. Les systèmes dilférents qui les

régissent aujourd'hui rendaient nécessaire de ne pas
perdre de vue ces rapports antérieurs avant d'en-

trer dans un examen plus détaillé qui nous conduira
définitivement aux résultats que nous avons cru de-
voir ellleurcr.

Après avoir étudié la marche de ces langues et vu
comment les variétés ([ui les séparent aujourd'hui
se sont établies sur des racines identiques, il fau-
drait pouvoir remonter à ces racines mômes, qui
ont dû composer le véritable langage primitif. Mais
nous ne trouvons plus un seul peuple réduit à ce

langage. Il nous faut donc, après avoir vu que tou-

tes les langues sémitiques ne forment qu'un groupe
et à quelle souche on peut les ramener, opérer le

même travail sur les autres langues
; quand ce

rapprochement sera fait, s'il nous conduit au môme
résultat, nous verrons quels sont les rapports qui

lient les deux groupes, si ces rapports existent, et

nous en déduirons la séparation ou l'aHiniié. Nous
sommes déjà fixé sur ce point, que toutes les lan-

gues srSmiliques se réunissent en une seule , que
nous ipialifions de langue arabe, parce que l'arabe

est l'expivssion la plus générale qui les coordonne.
Notre étude va se porter maintenant sur les langues

(910) WoTTOsia-, u/'i sutirn.

(911i|,e((re à Cltamberlayne, dans ï'Oratio Dominica,

p. 2i.
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japhétiennes, ou, pins exactement, sur les idiomes

des peuples septentrionaux et occidenta.ix. Si les

résultais sont tels que nous rattendons , nous les

latlacbeions toutes à leur berceau commun, ei nous
verrons s'il est le môme que nous ont déjà doijiié

riiisloire et les opinions religieuses et philoso-

phiques.
L'étude des langues a deux objets : celui de com-

muniquer les idées avec précision, et celui de dé-
mêler par les mots l'origine des peuples qui les par-
lent et l'ancienneté de leurs coutumes. C'est le se-

cond point de vue qui est le nôtre; c'est aux philo-

sophes qui se sont occupés de la métaphysique du
langage qu'appartient le premier.

Le lond de la grammaire est le même dans
toutes les langues ; mais leur l'orme est dilié-

rente (912).

Lcibnitz faisait deux classes des principales lan-

gues connues; il les divisait en japliéliennes et en
araméennes. Les japhétiennes sont celles que l'on

parle dans tout le Septentrion, qiii comprend toute

l'Europe ; les autres, ttUes que l'hcbraïque, la clial-

déenne, l'arabe et la syriaque, sont celles qui ont
été et sont encore eu usage dans le midi de l'ancien

monde.
Les langues japhétiennes se divisent elles-mêmes

eu deux branches , septentiioiiale et méridionale.

Les langues française, espagnole, it;ilienne, appar-
tiennent à cette dernière classe ; l'autre compiend
tous les dialectes du tudesque et de l'esclavou, que
nous avons dérivés du sanskrit (913).

Un usage général, c'est de donner aux jours de
la semaine les noms des planètes, ou de quelque
héros fameux de l'histoire ou de la mythologie. Le
dimanche est le jour du soleil ; le lundi, celui de la

lune; le mardi, celui de Mars dans les langues où le

latin s'est mêlé, ou de Tuiscon dans les langues
germaniques ; le mercredi est le jour de Mercure :

c'est le jour consacré à Odin dans les langues du
Nord; le jeudi, ou jour de Jupiter, est, dans les lan-

gues teutoniques, le jour du tonnerre, Donnerstag;
le vendredi est le jour de Vénus, Freytag ou Fri-

day , en allemand et en anglais, jour de Frigga ou
Freya, femme d'Odin, dont certains attributs étaient

ceux de Vénus. Les Goths l'invoquaient dans leurs

amours. Samedi, jour de Saturne, porte eu gaulois
le nom de Sadurn.

Ainsi, les peuples de langue septentrionale, unis
entre eux , ont encore

, par ces désignalions

,

des rapports bien frappants avec ceux de langue
méridionale sortis de même origine septentrio-
nale.

Une observation qui conflrme singulièrement
l'unité des peuples du Nord, c'est celle d'un usage
qui s'est conservé jusqu'à nos jours. Tous les peuples
celtes sans exception ont cru que c'était la nuit qui
enfantait le jour; on pensait dés lors devoir préférer
la nuit au jour pour compter le temps. Les Gaulois
observaient cet usage du temps de César; les Ger-
mains faisaient la même chose du temps de Tacite.
La loi salique et les constitutions de Charlemagne
emploient la même locution (91i). Les sentences
rendues en France ordonnaient souvent de compa-
roir dedans II nuits ; et comme le jour était censé
procéder de la nuit, on dit ensuite dans 15 jours. Les
Anglais disent encore seniglit, seoen niijlu (sept nuits)
pour une semaine, et for niylu pour deux semaines,
ou 14 nuits, ou IS jours (915).
Le nom de la lune est masculin en allemand. Cela

avait lien autivlois dans presque tous les dialectes de
la langue goilii(|ue (UHi). La lune est aussi nue divi-

nité niàle chez les Indous.

La langue tudesque ou germanique, de même ori-

(912) Acad. des Imcript., t. XXIV, p. 569.
(913) l.jv. in, DesScifOies, art. EiClavon,
(914) KfiisLtB, Anl., p. I'j7.
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gine que le celtique, mais dont les phases ne fnrent
pas les mêmes, s'établit dans l'O' cident après le cel-
tique. Ce dernier langage était celui dt toute la Gaule
avant l'invasion des Romai;is. Le tudesque ne se
mêla au 'aliii, qui avait remplacé le cellique, qu'à
l'époque de rin\asiou des Francs, peuple germa-
nique.

La question soigneusement examinée, dit Leib-
nitz (917), la langue des anciens Gaulois n'est pas la
même que celle dos Germains ; mais je trouve qu'elle
est irès-rapprocliée, au point qu'en examinant sur-
tout les anciens mois germaniques, et pn^nanl en
considération leur origine, on pourrait l'appeler à
demi-germanique. Il paraît en effet qu'une seule
grande multitutle, venue des liorus du Tarais et de la
Scythie. se répandit dans ia Gaule et la Germanie, et
se divisa en dialectes. Ceux-ci, par la distance des
lieux et le mélange des peuples, devinrent des lan-
gues différentes; et comme une partie decesémi-
granls péuélra en Grèce par la Tbrace et le Danube,
il n'est pas c'toiinant que l'on rencontie beau-
coup de choses communes entre le grec et l'iille-

maiut.

Les Celles (c'est-à-dire les Gaulois et les Germains,
suivant l'opinion précédente) ont peuplé l'Italie avant
les Grecs : c'est nue chose é.idei. te de soi-même. Les
peuples, en effet, se propagent facilement par terre,
et plus uidicilement ei plus tard par la mer. Aussi la
langue latine viei:t-elle du grec et du cellique. Plus
cette langue cellique est ancienne, plus je la ciois
propre à éclairer les origines laiines. Nous ne
considérons pas comme un léger avantage de nous
rencontrer si complètement dans tout ce que
nous avons dit jusqu'ici, avec un homme tel que
Leibnitz.

Si l'on admet que les îles et les péninsules sont
peuplées par les continents qui les avoisinerit, ou
concevra pourquoi les anciens habitants de la lire-
tagne, que l'on appelle Gallois, représentent la lan-
gue des anciens Germ lins et celle des anciens Gau-
lois limitrophes de l'Océan. C'est ainsi que les An-
glais d'aujourd'hui, habitants de la Bietagne, nous
rappellent mieux l'antique langue saxonne que les
Saxons eux-mêmes. On voit en effet que ces popula-
tions ont emporté avec elles leur langage piimiiif et
l'ont conservé, tandis que le peuple dont ils éma-
naient a subi, par le mélange de populations nou-
velles, de nombreuses altérations.

A défaut de toutes les preuves historiques, les té-

moignages qui résultent des langues sufliraicnt pour
justilier ce que nous avons dit des caractères lis

plus généraux des migrations. Il n'y a pas d'écolier

en France qui ne sache aujourd'hui que les Ger-
mains appelés Franks vinrent, sous Clovis, s'empa-
ler de la Gaule, qu'ils nommèrent Francis ; en d'au-
tres termes, que l'invasion germanique vint se su-
perposer à la nation celtique des Gaules. 11 ne faut

pas une grande connaissance de l'histoire pour sa-
voir que les (joths ou Germains vinrent s'emparer
de l'Espa^me , habitée par les Celtes , les Ibères,

d'origine asiatique septentrionale , et que les Ger-
mains formèrent en ce pays la seconde grande série

de migrations , comme ils l'avaient formée en
France. Qui ne sait que les Saxons, les Goths de
Scandinavie, en d'autres termes, des peuples germa-
niques, se superposèit ni, en Angleterre, à des peu-
ples eeUi(|ues, qui, refoulés par la conquête, se ré-
fugièrent en Ecosse et en Irlande , où nous les re-

tnmvons aujourd'hui, comme nous les voyons, en
France, dans la Bretagne, et en Espagne dans lej

montagnes les plus occidentales et méridionales de 1}

Péninsule.

Ce point de vue tout historique ne souffre qu'unf

(9lo) Noie sur la sixième fable de \'Eddn M.m.iet,

26-2T, iri-;«.

(9'6) Noie sur la sixième ral)Ie di' Vl'.dda Mai.let, 27.

(917) Lellre de Chamberluyne, Onuio Vominuu.
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sxplication, qiiî naît du fait de !a domination ro-

maine en Espagne et dans les Gaules. Le séjour des

Romains donne un caractère latin aux langues de
ces pays; tandis qu'en Angleterre, où leur domina-
lion fut toujours contestée et ne fut jamais répan-
due sur toute la surface du pays, le caractère géné-
ral du langage est toujours resté celtique et germa-
nique.

Les Franks, ayant cessé de parler leur langue tu-

desqne, parièrent la langue commune aux habitants

des Gaules, le latin, dégénéré par l'alliance du cel-

tique et de quelques mots conservés de leur propre
langue ; c'est de cette triple source qu'émane la

langue que nous parlons aujourd'hui.

Il en fut de même en Espagne : les Gotlis sul)sli-

tucrentà leur langue tudesque le. latin, qwc. les peu-
ples de la Péninsule avaient adopté; et leur posi-
tion, plus éloignée de la source germanique et des
peuples du Nord, dut donner à leur langue un ca-
raclère plus latin que français, ce qui a effeclive-

ni-nt eu lieu. Les langues dites latines se rappro-
chent plus ou moins de cette langue, suivant la si-

tuation qu'elles occupèrent relativement à leur

origine.

Le ludesque fut la langue des rois de la première
race ; le testament de saint Rémi le prouve, par
rapport à Clovis (918). La langue de Charlemagne
était également tudesque. Eginhard (919) nous ap-
prend que ce prince avait commencé une grammaire
de sa langue, et donné des noms, pris de cette

même langue, aux vents, aux mois; il les rapporte,

et ces noms démontrent que la langue de Charle-
magne était le tudesque. C'était aussi celle de Louis
d'Outre-nier, car on fut obligé de lui traduire en
celii- hiii!,'U(', pour les lui faire entendre, des lettres

du l>:ipe'A;.'aprl (9-10).

Mais, pindaut que les rois parlaient encore la

langue ludesque, la nation déjà parlait ce mélange,
qui n'était pas encore le français , et qui porta le

nom de langue romane, comme on le voit par les

serments de Charles le Chauve et Louis de Germa-
nie, en 8i2 (921). Si nous voyons, en 813, les évè-
ques obligés de faire traduire des livres latins en tu-

desque, c'est que les vastes possessions de Charle-
magne avaient amené à sa cour une multitude d'ha-

bitants de Germanie, et que pour eux cette traduc-
tion était nécessaire. La cour, sous Charlemagne et

ses successeurs à l'empire, réunissait des hommes
de langues différentes. -Mais ces considérations nous
éloignent de notre sujet, qui n'est pas aussi spé-
cial; elles étaient cependant utiles, car elles conûr-
ment nos observations sur l'enchainement des mi-
grations.

La langue celtique, depuis que les Gaules furent
conquises par les Romains , fut encore en usage
pendant plusieurs siècles. Il subsiste encore aujour-
d'hui, dans le bas-breton, un très-grand nombre de
mots celtiques; c'est un fait reconnu par tous les

savants. D'autres mots celtiques ont totalement péri

dans le bas-breton, et ont été remplacés par des
mois tirés du latin et du français (92"2).

Les Scythes, nation vagabonde, et la plus étendue
qu'il y ait eu sur la terre ; selon d'autres, les Phry-
giens, en général, les descendants de Japhet, quels
qu'ils soient, ont répandu dans tout l'Occident une
langue qu'il a plu à quelques savants d'appeler cel-
tique. Selon eux, l'ancien grec, qui est la langue des
Pélasges et celle des Aborigènes, dont le latin est
formé, sont ses premiers dialectes, aussi bien que le

teuton primilif et le gaulois (923).
Tous ces témoignages s'accordent pour établir

que, de toutes les langues septentrionales, le celti-

que est la plus ancienne; que le teuion en est irès-

rapproché, et en dérive
; que les peuples refoulés

par les conquêtes successives jusqu'aux extrémités
des pays qui furent envahis, sont précisément ceux
chez lesquels les restes de la langue celtique se re-
trouvent.

Ainsi, la première migration septentrionale est

celtique par les langues comme elle l'est par les

traditions historiques. C'est donc le celtique qu'il

faut rapprocher des langues en usage au berceau du
genre humain, pour y chercher des ressemblances
qui attestent l'identité primitive.

La langue celtique est une langue primitive
entièrement différente* de la germanique , dit

Schœll (92i). Mais il ne nous est parvenu aucun
monument complet, et nous n'en connaissons que
des mots isolés. Cette assertion n'est pas exacte.

Nous montrerons tout à l'heure, dans la comparai-
son du sanskrit et du celtique, qu'il reste des mo-
numents, sinon étendus , au moins suffisants pour
être d'un certain poids. Il n'est pas exact non plus
de dire que les langues celtique et germanique
soient entièrement diUerentes. Appartenant à des
migrations différentes, elles ont subi quelque alté-

ration , sans doute; mais cette altération est loin

d'être fondamentale :• elles ont au contraire de
nombreux rapports. La nature de notre travail ne
nous permet pas de joindre ici des rapproche-
ments de mots ; mais nous avons présenté l'opi-

nion des hommes les olus illustres qui les avaient
faits.

L'allemand descend de la langue primitive, qui
fut celle de la première génération asiatique ; le

celtique est plus immédiatement lié à cette pre-
mière génération. Nous avons vu l'émigration ger-
manique du iv siècle (923). C'est au point de dé-
part de cette migration qu'il faut chercher les sour-
ces des modifications. Or, le point de départ était les

environs du Poni-Euxin, où la langue de la Perse
était parlée. On trouve effectivement, en allemand,
beaucoup de mots sortis du persan. Le persan vient
du zend, comme nous le montrerons, et nous établi-

rons la position du zend vis à vis du celtique cl du
sanskrit.

William Jones nous a dit, dans son Mémoire sur
les dieux de la Grèce, de l'Italie et de l'Inde, que ces
peuples avaient eu des croyances conmiunes, ou quo
leurs croy»nces émanaient d'une source commune.
Le grec, le latin, le persan, l'allemand, nous amènent
à la même conclusion sous le rapport des langues.
Non-seulement ces langues ont un grand nombre de
racines communes , mais la ressemblance s'étend
même à des parties essentielles de la grammaire. La
comparaison des idiomes conduit à un résultat qui
prouve que la langue indienne est la plus ancienne
de ces langues , et que les autres en sont déri-
vées (92(ii.

Schicgel établit d'abord la ressemblance des ra-
cines, et l'appuie de nombreux exemples. La com-
paraison prouve constamment que la forme indienne
est la plus ancienne. Souvent les formes qui, dan?
les langues dérivées de l'indien, se sont beaucoup
éloignées les unes des autres, se retrouvent dans le

sanskrit comme dans une racine commune. Des ra-
cines, Schlegel passe à la structure grammaticale,
et établit que la comparaison des grammaires as-
sure l'antériorité au sanskrit. Sans entrer dans l'é-

tude des exemples qu'il cite, nous rapporterons quel-
ques résultats généraux.

« La diÛ'érencc principale, dit-il, entre la gram-

(91«1 BoNAjiï, Acad. des Insc., p. 6bS, t. XXIV.
{9iai Dcciibsne; hht Vrane., t. Il, p. lOô.

(920) UucHESNE, Froduaiil. i. Il, p. 013.

(921) IJlXHKSIlE, t. Il, V û7t,

{'Mil L'ablirt Fe\el, liemani. sur le iml Duuum. Acad.
des hue , t. XX, p. HO.

(923) FaloOnnet, Acad. des Inscrip., 1. XX, p. 9.

(924) Tableau dei Penvtes, p. 24.

(92o) I.iv. ui Des Sctjllies, a licle Des Germains.
(926) r. Schlegel, -flans Scbckl, Tableau des Pennies,

p. 119.
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maire indienne el c.'Ue dos langues qui eti dérivoiil,

consiste en ce que la première est plus réj;iilière,

plus uniforme dans la t'orniatioM, et par C()ris<;quent

à la fois plus simple et plus artificielle que les lan-

gues grecque et latine. Les verbes irréguliers de
l'indien sont beaucoup moins nombreux qu'en qrec
et en latin ; la conjugaison est en général plus régu-
lière (927).

< Ce serait aller trop loin que de dire que le grec
el le latin sont, à l'égard de leur grammaire, dans
les mêmes rapports qui existent entre le latin et les

idiomes qui en sont nés ; mais il est incontestable
que les grammaires grecque et latine contiennent
les éléments du passage aux grammaires modernes,
tandis que l'immuable uniformité du sanskrit prouve
sa haute antiquité.

« Les changements qui se font dans la décli-

naison et la conjugaison ont lieu sur la racine
même, i

L'antériorité du sanskrit sur les langues grecque,
latine, allemande et persane, parait donc hors de
doute à Schlegel ; mais tout n'est pas là, cl celle

(iliation esl insuffisante pour rendre raison des rap-
ports de langue entre tous les peuples. Le sanskrit,

présenté comme la source des langues, doit conser-
ver cet avantage exclusif. C'est ce que nous verrons
en étendant cette recherche aux langues sur les-

quelles Schlegel ne s'explique pas.

Les cinq nations principales qui , en différents

siècles , se sont partagé le vaste continent de l'Asie

et les lies nombreuses qui en dépendent, sint : les

Lidiens, les Chinois, les Tartares, les Arabes et les

l'ersans (928).

• Le sanskrit, langue de la plus hante andquilé,

dit Hahled (929), est la grande source de la liltéra-

l:ire indienne, et le père de tous les dialectes qui se

pailent, depuis le golfe Pcrsique jusqu'aux mers de
la Chine. On en reconnaît les traces dans presque
tous les cantons de l'Asie. J'ai été étonné de trouver
<les mots sanskrits qui avaient la plus grande res-

semblance avec d'autres des langues persan;», arabe,

grecque et latine. Ces mots n'étaient pas purement
techniques, ni de ceux que la communication des

arts peut avoir transportés d'un peuple chez un au-
tre; mais ils forment quelquefois la base du lan-

gage. Ca sont des monosyllabes ou des noms de
nombre, ou bien ils désignent des objets dont on a

dû s'occui)er dès l'origine de la civilisation. La res-

semblance qu'on remarque sur les médailles et les

inscriptions de différents districts de l'Asie, la lu-

mière qu'elles se prêtent mutuellement , et leur

grande analogie avec le grand prototype ; tout cela

est un ample sujet pour exercer la curiosité des
antiquaires. Les monnaies de Kachmyr, d'Acham,
de Népal et de plusieurs autres royaumes, portent

toutes des inscriptions sanskrites, et offrent des al-

lusions avec la mythologie sanskriie. On trouve la

même confo-.niiie sur les sceaux du Boulan et du
Thibet. L'arrangement des lettres qui composent
l'alphabet sanskrit esl une preuve d'autant plus

foiic en faveur de notre opinion, qu'il ne ressemble

en rien à celui des alphal)ets connus dans les autres

parties du monde. La même combinaison extraor-

dinaire S3 retrouve dans les autres alphabets usités

depuis l'Inde jusqu'au Pégu, pour des lettres et des

langues qui i)araissent absolument isolées ; mais cet

ordre identique de lettres démontre leur origine

to-.iimunc. I

Sous ne chercherons pas à excuser la longueur

de celle citation et de celle qui va suivre ; elles sont

lellement ajaplées à notre sujet, que nous n'aurions

pu, sans les allaiblir, en suppiinier quelque chose,

il sullirait de les raporocher de ce que nous avons

(0?T) V. SciiLECEL, clans Sr.iiœi.L, T'iilciiii ili's Pe.i\Acs,

p. i.-^a.

{'M-s) 3* Dhe. anniv. pir Wili.. Jones Calcelt.'), p iiO'

l- 1.
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emprunté à Oeguigr.cs (/.ini.' dr.s .liv.iics), cl des

conclusions conformes des recherches sur le

pâli (930), pour avoir un aperçu général ries iden-

tités qui lient entre elles les langues sémiliru.s, h's

langues indiennes, par ccnséquer.t toute l'Asie, sauf

la partie sept^ntiionale, dont nous alloi.s bii-nlôt

nous occuper.
t La langue sanskrite (9.>l), quelle qu' soil miii

.intiquilé, est d'une structure a<imiial le, plus par-

faite que le grec, plus riche que le latin , et plus

ralîinée que l'un et l'autre. On lui reccnnaîl pou:-
tant plus d'affinité avec ces deux langue , dans les

racines des veibes et dans les formes grammat -

cales, qu'on ne pourrait l'attendre du hasard. Ci l c
affmilé est telle, en effet, qu'un phihdogue re pou'-
rait examiner ces trois langues sans croiie qu ell s

sont sorties d'une source commune qui, ptul être,

n'existe plus,

1 II y a une raison semblable, mais qui n'est pas
tout à fait aussi victorieuse, poiii- .siipposer que le

gothique et le celtique, bien (ju'amalganiés avec un
idiome Irès-différcnt, ont eu la même origine que le

sanskrit, el l'on pourrait ajouter le persan à celle

famille, i

Nous venons de voir, dans la citation de Kahh'd,
que l'arrangement des lettres rapprochait toutes les

langues de l'Inde et de celle du Tliibel. William
•loues ajoute que l'arrangemenl des sons que piésen-
lent les grammaires chinoises correspond, à peu de
choses près, à celui qu'on observe dans le Thibet, el

diffère à peine de celui que les Indous regardent
connue l'invention de leuis dieux.

il résulte de ces considératiiuis rapides , dit Wil-
liam Joncs (932) en terminant son discours, que les

Indous ont eu, depuis un lemps immémorial, de l'af-

finité avec les anciens Persans, les Ethiopiens et les

Egyptiens, les Phéniciens , les Grecs et les Etrus-
ques, les Scythes ou Golhs et les Celtes, les Chinois,
les Japonais el lis Péruviens ; donc nous sommes
fondé à conclure que ces nations et eux sont sortis

d'une légion centrale.

C'est à cette conclusion, el à déterminer cette lé-

gion centrale que nous avons voulu arriver ; nous la

clierchons en ce moment par le moyen des langues,

comme nous l'avons cherchée d'abord par l'iiistoire,

et ensuite par les croyances et les opinions. Jusqu'ici

la concordance ne nous a jxis manqué. La fin de ce
livre nous montrera si les langues ne sont pas une
autorité plus positive encore.

Les langues sont aujourd'hui le mur de séparation

entre les peuples. La dilli(ulti- de remonter à leurs

sources a fait imaginer mille liy|i(ithè,ses, qui toutes

avaient le défaut d'établir un système « priori; laiidis

que c'est en examinant les rapports et en remontant
par la simplificalion qu'il faut, en général, établir les

probabilités qui asseoient une opinion. Cette simpli-

iicatioii, pour les langues, c'est le retour aux racines,

et nous voyons les linguistes établir aujourd'hui sur
cette base qu'il n'y a qu'une langue primitive. Ainsi,

les systèmes phéniciens, béhreux, celtiques, armé-
niens, etc., ont tous le défaut d'être exclusifs, do
Combattre pour une vanité ridicule de priorité, el non
dans un véritable intérêt scienlilique.

Les deux opinions qui ont éié défendues avec le

plus de chaleur, dans celte lutte des amouis-propres
nationaux, sont celles-ci : les uns, se fondant sur la

descendance ap)iarente des langues , et joignant à

ces rapports d'aul if s éléments de conviction puisés

dans la marche de la civilisation , ont attribué à
rOricr.l, et après lui à l'Asie occidentale et méridio-

nale, la civilisation du genre humain et la population

du gloire.

D'aul es ont allribué les mêmes effets à l'Asie

iOiO) Grammaire Heiiqale.

(itôO) K.swiisMr le poli, p. I'""g. TcnNOCF.
('.)?,{) Wii.L. Joues. Calcntii, p. 50s', l I.

(052^ 5*^ Disc. (mit. Oilciuia, p. ^\9, t. I.

/i9
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septentrionale, et les présentent comme la souice l'c

Innle popiihilion; aucun n'a semblé croire que ces

deux Miincis avaient pu conler parallèlement et être

unies a leur ileparl. Les premiers ont inscrit sur leur

bannière le mot sanskrit, les autres le mol celtique.

Chacun , exclusif dans son opinion , ou , ce qu'il

est plus naturel de croire, privé des connais-

sances que les travaux modernes ont rendues

plus familières , n'a considéré qu'une face de la

question ; il est plus facile de la généraliser aujour-

d'hui.

C'est avec les mots de la langue des brahmes qu'il

était nécessaire de comparer les sons et la signilica-

tion des monosyllabes celtiques (955). Ce travail a

été fait, et, quoique Schlegel nous dise que te celte a

une moindre analogie avec le sanskrit que l'alle-

mand, il n'est pas défendu d'appeler de celle déci-

sion, peu éclairée peul-ètre , car il est permis de

croire que Schlegel était peu familier avec le celtique-.

On a retrouvé, dans les sons celtiques, le même
sens que dans ceux de la langue sanskrite (934). Il

ne s'agit pas ici de quelques mots détachés, rappro-

chés avec adresse; ce sont de» pièces entières prises

au hasard par un étranger (Haliled) qui n'avait nul-

lement en vue la comparaison du sanskrit avec toute

autre langue. C'est de cette épreuve que sont sorties,

presque sans altération, deux langues qui parais-

sent n'en foiiuer qu'une seule : le sanskrit cl le cel-

tique.

Tout le monde convient, quelque opinion que l'on

professe d'ailleurs sur la priorité, que le sanskrit

est une des langues les plus anciennes et les moins
altérées. Sa ressemblance avec la langue que par-

lent aujourd'hui les Armoricains est donc une des

plus fortes preuves que celle-ci, au moins dans ses

mots primitifs, est restée pure, et réciproquement;

car une telle identité, après tant de siècles et à de

si grandes distances, prouve la conservation intacte

de l'une et de l'autre.

ST15CE RÉGCUÈBE TlfTEE DE Lv PilEFACE (.IIE SI II HLED V

U:SK A lA TETE DU r."DE D.S GEBTOCX, TACK li

.

lVrl:i elle reeiiewan S :e-

iru«h

M.ila s!ielrooti resheele(n''e,

Mliarya roo| ewelee she nmli

l'oolreh sbelroo repundeeUi.

Tradiie ion

Va
I
ère endetté est l'eoueuii

( de so'i lils ).

L'iie II.ère (l'une rn[ii]..i|p

scaiidileiise est eniu'iiiie

(de son lils I.
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élô.

français',

y ère qui reste trop eiidetié

e>l crue'.

Mèie est crui'Ile qui Pal

ue qui uesl
| jn la loi.

U<^lle fenriie îiiiidèle e&l

ciuflle.

l'ils imlocile esl cruel à

ceux qui Tout Tait cxis
ter.

Un autre exemple est cité dans le même ouvrage

de Hahled, cl nous y renvoyons. Celui-ci sulfit poar
justifier l'étonnante conformité qui existe entre les

deux langues, et pour rendre au moins fort proba-

ble l'opinion qui en fait originairement une seule.

Nous observons seulement que le ^Y qui se voit dans
la citation sanskrite , est une lettre empruntée à

l'alphabet anglais, et qui ne peut représenter un vrai

so:i de la langue des brahmes. Peut-être M. Hahled
a-t-il voulu ainsi approcher, par un équiv.ilent, de
la pronouciaiion originaire (95oj.

S'il faut convenir qu'il existe une langue primi-
tive (93!)), organique, physique et nécessaire, com-
mune il tout le genre humain, qu'aucun peuple du

(933) I-E Brigand, Ob ervntions sur ks langues ancien-
nes el modernes, p. 9.

(951) Le BmcA.>D, Obiercaliins sur Us Ungues ancien-
nes et mocleri.es, p. lu.

monde ne connaît ni ne praliqui' dans sa première
simplicité, qui fait le premier fond du langage de
tous les pays; on ne peut disconvenir non plus qu'il

y a ici plus que ces simples analogies de radicaux
monosyllabiques, représentation du premier cri, du
premier besoin de l'homme aux premiers jours de la

création.

Toutes les langues doivent être considérées comme
des langues composées. Les nations se sont mê-
lées h la suite des premières migrations. C'est à la

seule migration que l'on pourra considérer comme
la première qu'il faut avoir recours pour retrouver
avec quelque probabilité rélément de comparaison.
En effet, le mélange même des langues suppose tou-
jours au moins deux langues antérieures, dont la

fusion a produit la langue nouvelle. 11 esl certain,

d'après cela, que ces langues ne devaient être que
des dialectes, et remonter à un type principal. Eu
effet, si on les supposait toujours différentes radi-

cabnienl , on arriverait nécessairement à autant de
divisions ou de langues qu'il y aurait eu d'hom-
mes, ce qui choque la raison autant que l'observa-

lion.

Ainsi, un dialecte suppose une sociéié, que des
rapports pins ou moins éloignés rattachent toujours

à une souche primitive. Plus les rapports sont
étroits, plus les langues qui les offrent se rappro-
chent de leur berceau commun. La question est de
savoir si cette souche primitive a été unique, ou
si l'on peut remonter à plusieurs souches dis-

tinctes.

Los considérations générales que nous avons pré-
sentées jusqu'ici nous ont fait trouver trois sources
de langues comme trois liges ée peuples dans le

celtique, le sanskrit et l'arabe. La comparaison que
nous venons de présenter de deux de ces souici s

nous permet d'établir comme très-probable que ces

sources n'en ont réellement formé qu'une seule.

Celle probabilité deviendra bien plus grande encore
et sera ur.e certitude, autant toutefois qu'elle existe

dans les choses humaines, si nous trouvons que la

troisième lige des populations se rattache aussi par
l.>s langues à ces deux premières; si nous sommes
ramené, par les c nsidéralions tirées des langues,

au terrain commun, que nous avons reconnu être

la Perse orientale.

La confusion des langues, à Babel, i:e fut autre

chose que la transposition, l'interversion des lettres

radicales, l'addilioii ou la suppression de lettres ou
voyelles (957).

C'est une chose positive et qu'il faut admettre,
sans prétendre entrer d'ailleurs dans la question de
révélation ou d'inspiration des livres sacrés, que,

pour les peuples de race arabe ou hébraïque,
cette coi.îjsion des langues , ou le commencement
dos dialectes, prend sa source dans les plaines de la

Chaldée. C'est là qu'est le point de i!éparl de» peu-
ples dits sémitiques ; c'est là qu'il faut toujotirs arri-

ver quand on remonte l'échelle des peuples de l'.Asie

occidentale. Ce fut l'origine de l'opinion qui atl:i-

buaii à l'ancienne langue hébraïque une priorité qu«
les philologues et les linguistes s'accordent à lui re-

fuser aujourd'hui. On se range d'autant plus volon-

tiers à leur avis qu'il esl difDiile de croire que les

Hébreux, colonie chaldéenne, fussent restés en pos-
session exclusive de la véritable langue, tandis que
les Babyloniens auraient oublié la langue primitive

si complètement, que les Hébreux captifs furent

contraints d'apprendre celle nouvelle langue à l'épo-

que de leur captivité. Nous croyons plus probable
que h s aUéralions, considérables ou non ,' doi-

vent plutôt cire attribuées à la colonie émigrante
qu'à la souche primitive, restée aux mêmes lieux

(9">o) I.E Brigand, p. GO, iift. sup.

(y.ïO) De Itnosst", Disc, prélini . t. 1, p. IG. Fom. des

l'IôTM'Ini l I?E«OLnc«, De n'tlum p put., p 'Z, ii;-4'.



IMO NOTES ADDITIONNELLES, iiiëO

;'l dans les mômes loinliliiiiis. Il est tle lèglo géiiô-

ralt; ((Ui; c'est par les éiiiigialions que les races et

les langues s'allèrent, comme les eaux se troublent

dans leur cours et non dans leur source. Cettt^

source, pour les langues séinitiques, se rapportent à
l'arabe, dans lequel se trouverit les racines de toutes

les langues orientales (938).

Pour les langues de l'Inde, c'est le sanskrit. Tou-
tes les langues de l'Inde peuvent être considéiées
Comme des dérivés du sanskrit. Notre miss on n'est

pas de donner une démonstration matérielle de ce
fait, auquel nos eoimaissanc«s ne nous permettent
pas d'altcindre. Si nous nous expfimons sur des
languis qui nous sont inconnues , c'est qu'il laut
bien admettre les résultats des travaux qui sont
désormais acquis à la science, et qui nous servent
de base. Or, nous voyons , dans l'Essai sur le

pati (959) , ouvrage consciencieux et savant auquel
s'ajoute l'autorité des noms des orientalistes les plus

célèbres sur lesquels il esl appuyé, que les nom-
breux traits de ressemblance qui idenlilient les lan-

gues de rinde entre elles naissent de leur origine

sanskrite; que le rapport des caractères qui les re-

présentent ne vient pas de ce qu'ils dérivent l'un de
l'autre, mais de leur communauté d'origine, et de ce
qu'ils sortent du sanskrit, qui les résume (940).

Celle conclusion est la même que celle de
Halded.

Les langues de l'Europe ancienne sont : le celti-

que (9il), le teulon, qui est l'ancien germain à peu
de chose près; l'esclavon, l'irlandais, l'écossais, qui

se parle dans les montagnes. Dans la plupart de ces

langues, tes mots qui désignent les choses les plus

tomnuuus, qui qualilieut les oltjets qui furent d'a-

bord présents à la vue des hommes, soiit absolu-

ment les mêmes.
De ces langues, celle qui parait , sans s'éloigner

de la source comnmne, se rapprocher plus particu-

lièrement de ccUiîs que l'on parle encore dans la

Perse, est le germain ou teuton. Mais tontes se ré-

sument pourtant dans la plus ancienne, qui esl le

C'Iîique; les différences qui peuvent exister se lat-

tachent à la Perse.

Quelques écrivains s^int partis de ce point pour
séparer les peuples du Nord en deux fractions dis-

tinctes. Notre but, dans le livre q\ie nous avons consa-
cré aux peuples scythiques ou celtiques, aéléde prou-
ver que, quel que fût le degré de différence qui se re-

marquât aujourd'hui entre ces peuples, l'unité primi-

tive y était facilement rcconnaissable. Nousavonsdit
que la première migration celtique qui avait peuplé
l'Occident aurait pi!, devait même paraître s'éloigner

davantage dans snn ensemble, mais non dans les

choses primitives du type originel. Le temps plus

long, qui s'était écoulé depuis la séparation, lais-

sait effectivement plus de laîitude aux moililications.

Enfin nous avons dit qu'il y avait deux phases prin-

cipales de migrations : la migration celtique et la

migration germanique. Les langues nous offrent la

même remarque k faire et nous conduisent à la

même conclusion. Les partisans de la séparation

réelle oui donné une portée trop grande à une dis-

tinction réelle, mais dont les causes, une fois con-
nues, ne délruisrnt pas les relations en y établissant

des (legrés.

L'analogie de l'allemand avec le persan est une
conséquence de la double mitj'ratinn. Les Germains,
partis plus tard, ont participe plus lard aux modifi-

cations de langue qui ont eu lieu au berceau com-
mun ou prés de ce berceau ; les Celtes, émigrés les

premiers, ont conservé plus intact l'idiome parlé

et peu altéré encore au point de départ. Ainsi, l'a-

imf<) Dpciiir.NEs, Acad., t. XXX'VI. p_. 138.

{<.)Vi) y.n'^. liLRNdiJF, Essiii sitr le pâli, clia|i. 2.

(9101 Ibid
, p. 69.

(911) HiîLi.ET, Mé'ii. sur la langue celtique, t. I, p. 2.

(9i-"2) Paraltcles des («/i/itcs de i'turo,>e el de l'Inde,

nalogie plus grande des sons primilili du cellique

avec ceux du sanskrit vient il l'appui de la prioiilé

qui nous a paru résulter de l'euirmble des faits.

Celte antique famille [lesCcltes, dit M. Eichhoff (912)]

fut la première séparée, et par conséquent la plus

éloignée de son origine asiatique. En général , la

différence porte sur les mots (|ui ont dû venir à la

suilr: d'une civilisation déjà commencée, tandis que
l'identité porte sur les mots représenlalifs des pre-

miers objets qui ont frappé les sens (945). Les Cel-

tes et les Indous, aux deux cxtrémilés de la chaîne;

les Persans et les Allemands , chaînons intermé-

diaires , doivent donc se trouver repectivvmenl

dans les conditions de langue où nous les vovons :

le raisonnement est conq)lélenienl d'accord avec

le fait.

Ainsi, par l'union des dialectes en trois souches,

qui se rapprochent l'une de l'autre , la question

d'identité ou de séparation se trouve circonscrite

jusqu'ici entre ces trois dialectes : l'arabe, le sans-

krit et le celtique. Le sanskrit el le celtique ont été

l'objet d'une comparaison qui établit leur silualioii

respective, qui les identifie, ou du moins en l'ait

deux dialectes les plus rapprochés de la langue

primitive. 11 nous reste à rattacher larabe à cette

source, et à montrer comment le persan, auquel se

rattache le teutoiiique , s'y rapporte lui-même ;

à chercher si, entre l'arabe et le persan, il y
a un point de départ qui fasse connaître leur pa-

renté.

Les langues que Von peut ajipeler de seconde
migration "ont, indépendamment de leurs ressem-
blances radicales, des analogies de combinaisons e'.

de grammaire qui Its rapprochent davantage, < t

constituent les familles. C'est sur des reclieirhes (ie

cette natiu'e que l'anal gie du persan el de l'alle-

mand a élé élal)lie.

Cette distinction des familles de langues a élé

bien olisci vée dans l'ouvrage de Mériaii (9i4).

Il n'y a eu, dans l'origine
,
qu'une seule langue.

C;' qu'on appelle communément langues ne consiste

réillement que dasis les dialectes de cette langue

piiniitive. La forme des mois varie; leur essence ne

varie jamais.

L'auteur cite l'opinion conforme d'un écrivain

espagnol (Zamacola) qui s'exprime ainsi :

I Si l'on compare aujourd'hui les nombreuses

langues qui sont répandues sur la superficie du
globe, on verra que toutes descendent d'une seule,

et qu'elles conservent une telle fraternité, une telle

analogie dans leur structure, qu'elles ne sont autre

chose qu'une même langue primitive variée, chan^

gée, enrichie. »

Qu'on se figure une boule sur laquelle on fixera

le point où le langage a commencé, et d'où il

esl parti pour s'étendre sur toute la surface du
globe, qu'il a ejiveloppée comme d'un vaste ré-

seau (9-i.'j).

Ces considérations, résultat des études modernes,

renversenl le >ieil édifice des écoles qui nous en-

seignaient constamment la doctrine des quatre épo-

ques, el nous montraient les peuples et les langues

s'enchaînant en ligne droite , descendant des As-
syriens aux Perses, des Perses aux Grecs, des

Crées aux Romains, constituant ainsi le reste du

nmndc en aggrégation de sourds el muets apparem-
ment.

II faut bien reconnaître les séries parallèles des

langues et des peuples, sous peine d'arriver à une
foide de commencements et de faire de l'histoire un
amas de lambeaux (946). On peut bien importer des

termes techniques, des noms d'animaux, de plantes ;

in 4», 1830. p. ôl.

(013) IUli.f.t, |. g.

(DU) Priiiipcs lie l'étude ( Oiiiparov d' s lantjui'S, P- '<

('lifii Pi iitcijics de i'emfe loiuiiarée de, lai'ijttes, <' B-

lyiljj U'U; \>. li ly.
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mais conimciil concevoir qu'on ait importé chez tous

les peuples des mots nécessaires, comme soleil, lune,

terre ?

Une double afTinilé existe donc entre tons les idio-

mes du globe : 1° le lien commun et radical, et les

làpprocbements de familles; 2" les points de con-
tact, qui offrent des signes d'une parenté plus mar-
qnée, et qui ne sont dus peut-être qu'à l'unifor-

mité des impressions et à la similitude des organes.

Mais ceci rentre dans les éludes pliysiolngiques, qui

r.e doivent pas nous occuper dirt-cteincni.

Pour le premier points il y a deux situations à

reconnaître :

Les formes radicales, qui se retrouvent partout
;

les formes grammaticales, qui servent à la clas-

sification par familles. On ne pnii p:is cependant
ï'arrêler trop exclusivement à cclli' disiimliiin. lin

eîTet, tous les linguistes classent invari;i!ili'ment l'al-

lemand et le persan dans la même famille, malgré
la différence de leurs grammaires; il faut donc ad-
mettre que c'est, en général, de la comparaison des
mots et des formes que résulte le rapport le plus

essentiel des langues, et q'.ie l'élude même des rap-

ports des peuples, sous le point de vue liislorique

ou l'ensemble des données historiques, est imlispen-
sable pour arriver !i des résultats satisfaisants d'ana-
logie ou de descendance pour les langues et pour les

hommes.
C'est ce que n'ont pas senti les écrivains qui ont

voulu exclusivement faire descendre les peuples de
vA ou tel peuple primitif. Quelle que soit la race,

l'unilé première du genre humain se retrouve dans
l'unité radicale des langues ; les séries de familles

s'enchaînent comme les séries de langues : les mê-
mes faïniUes d'Iiommes parlent les mêmes familles

(te langues. En d'autres termes, le langage est l'at-

tribut de l'humanilé, et ', 's langues sont des variétés

du langage, coniiiie les hommes soiit des variétés de
l'humanité.

Nous avons déjà vu le celtique se rattacher au sans-
krit, et nous esi avons rapporté un exemple con-
cluant. Noms avons admis que les langues ti'uloni-

ques, et railcmand
,

qui en est le représentant le

plus immé jat , se rallachaienl au p.^isai!, et plus

directement peut-être au sanskrit; que les langues

occidentales se lient toutes à ces deux sources, et

par conséquent doivent linir par se retrouver au
même berceau. Le teutoiûque et le celtique sont
donc les deu.t grandes sources des dialectes euro-
péens.
Nous n'avons pas pr-nsé devoir ci:tamer une dis-

cussion grammaticale sur cette aiialogie du persan
et de l'allemand ; nous indi(|uons assez de souices
pour qu'il soit facile de vérifier les résultats que
nous présenloiis, et (jui d'ailleurs sont assez connus,

pour la plupart, pour qu'il soit possible de les pré-

senter connue acquis à la science.

Nous ajouterons encore ce peu de mots sur la

langue celtique dans les Gaules; nous aurons ainsi

ra\anlage de rapp;'ler l'attention sur un fait

qu'il nous importe de ne pas perdie de vue :

celui de la priorité du celtique sur les autres langues

du Nord.
Duclos et l'abbé Lelieuf (917) ont prouvé, dans

plnsiiMirs Mémoires, que la langue celliqne a subsisté

dans la Gaule jusqu'à 'élal;iissrnieiit de la langue
latine ; (pio, du mélange de ces deux langues, s est

formé le roman; cnlln, le roman lui-même, mêlé de
quelques ternu-s ludesq'ies apportés par les Fi-ancs,

a fait le fond de la langue ([ue nous [.«arlons aujour-
d'hui.

On a c(MitrovcrKé l'iniporlanee pl'^s ou moins

grande du rôle qu'ont joué dans la langue les divcr*
éléments dont elle est composée; mais on est d'ao"
cord sur ces éléments eux-mêmes et sur la base
celtique à laquelle ils se sont superposés. Sous la

seconde race, les noms de langue celtique, gauloise,
romane , française , étaient devenus synonymes

;

.sous la troisième, on voit encore la disi'inction en-
tre la langue latine et la langue vulgaire, qui se
perfectionnait; enfin, vers l'époque de Philippe-
Auguste, la langue française prend possession du
premier rang.

Ainsi, la base fondamentale fut le celtique, et s'il

y eut deux langues en France (948), leur fraternilé
primitive facilita leur union.
En résultat, les langues occidentales se rattachent :

l'une, le celtique, directement au sanskrit; l'autre,

le teutonique, au persan et au sanskrit ; t utes les

deux , à l'Asie septentrionale. La question porte
maintenant sur le persan et l'arabe, qu'il nous faut
rattacher à leur véritable source.

La famille persane a pour type primitif le zend,
l'idiome sacré des mages, la "langue de Zoroastre,
qui, issue de la même souche que le sanskrit, s'est

répandue à l'ouest de l'Asie, parmi les adorateurs
du soleil, et s'est conservée dans les fragments pré-
cieux qui nous restent du Zend-Avesla. Elle fut en
usage chez les anciens Perses , comme le pehivi,
autre idiome mêlé de chaldéen, fut parlé par les

Mèdes et les Parthes. Plus mâles et pins concises
que le sanskrit , ces langues étaient appropriées à
des nations guerrières (9-49).

Un doute se présente d'abord à l'examen, cl c'est

par là qje nous arriverons à rattacher l'arabe et lo

persan à leur véritable origine.

Ou a, pendant longtemps , fait remonter tous les

peuples et toutes les langues aux Hébreux, et Wil-
liam Jones conclut de l'analogie du pehivi et du clial-

déen, que le pehivi descend de cette langue. Cette
opinion tendrait à présenter deux sources distinctes

à toutes les langues : l'une, dite sémitique, émane-
rait du chaldéen; l'autre, du sanskrit, par le parsi,

qui en est un dérivé. En riérivant le peidvi du chal-
déen, Will. Jones nous accorde au moins la res-

semblance entre ces langues, et la priorité du
chaldéen resterait à établir. C'est cette question que
nous allons essayer de traiter. Des preuves nom-
breuses attestent que le pehivi peut, avec pies ce
raison, être ramené au zend et au sanskrit qu'au
chaldéen. Cette origine bien éiablie, nous devrons
adopter que les deux langues de l'Iran, le parsi et le

pïliivi, toutes deux enlants du zend et du sanskrit,

sont devenues respectivement la source de langues
de deux migralions, et un lien de plus qui rattache
les peuples à leur source primitive. Le mémoire
d'AïKiiu'til-Duperron , dont nous allons donner les

résultats, mettra hors de doute celte fraternilé du
parsi et du pehivi.

Klaproth (9.W) établit les nombreuses analogies

du chahléen et du sanskrit. Si, d'une part, il est

vraisemblable, d'après la concordance de tous les

témoignages , d'éiablir des migrations descendues
des sources de l'Indus, il n'est pas aussi facile de
compri'udre les Chaldéens, abandonnant leurs fer-

tiles contrées pour remonter vers les monlagnes,
dans un but que rien ne peut faire deviner. On ne
les voit pas, en effet, former d'établissements, au
moins reconnaissables, dans les pays indiens. On
peut donc croire que les Indiens -ont déjà pour eux
une antériorité apparente. Venons au mémoire d'Aii-

qnetil (9,';i).

Les l'eraes, qui regardent les ouvrages de Zo-
roastre comme des livres sacrés, les caeiienl avec

('.UT) Ariiil. ,;,'s Ijifcrij)., I. XMil. p. m.
l'MH)Acal(les //.se, i. .WIII, n. -Ji'i

(!H!)) Litiinri-, l'iirti'lèle Urx ianijues de l'Iiiiropf et de
riiide, p. 25.

(O'IO) Mimniie sur les lanrjus sémUiiiues ; clms l'oii-

ra-:nile Méiiian. mit \'
I inJecuintinne des lawjiici.

['j:j\j Acad. (tes Imcr )). l \X\I,[). 5iU.
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s lin A lies gens qu'ils croient sons l'empire de l'es-

pril impur. Aussi, la connaissance du zenrl a-l-elle

clé pendant bien luiigtemps inaccessible aux
éliaiigers. Anquetil raconte toutes les diflicullés

qu'il eut à \aincre , et la combinaison d'événe-

ments qui le mit en état de pénétrer leurs mvs-
tèrcs (952).

Selon plusieurs écrivains persans , Djemschiil,

prince de la première dynastie des Perses (953^,

parlait le parsi pur. C'est donc à celte langue que
les noms de classes qu'il avait établies doivent se

rapporter.

Il divisait les hommes en ministres de la divinité,

en soldats, en laboureurs et en gens d'arts et de
métiers. Division pareille à celle qui existe dans
l'Inde. Nous voyons déjà que le parsi était la

langue usitée dans les premiers temps de la mo-
narchie.

On retrouve, dans les anciens livres des Parses,

deux sortes de caractères, le zend et le pehlvi. Le
liremier est celui de la langue de l'AvesUi, et cette

langue se nomme aussi le zend, parce qu'elle s'écrit

avec les caractères zends.

Le mot zend (954) signifie vivant; de sorte qu'il

semble que les mages aient qualifié leur livre,

qu'ils estiment sacré , du titre de vie, ou livre

de vie.

Le mot zend signilie donc vivant, surtout lorsqu'il

est question des livres de Zoroastre , et caractérise

la parole d'Orsmud et les ouvrages de ce législa-

teur (955). Le mot avesta signifie parole, et Zend-
AveslH parole vivante; c'est le nom général que les

historiens et la tradition ont conserve aux ouvrages
de Zoroastre.

Le zend, de même que l'hébreu, l'arabe et le per-
san moderne s'écrit de droite à gauche ; ce qui le

distingue de ces langues, c'est l'emploi des voyelles.

Ce caractère le rapproche des langues arménienne
et géorgienne, dans lesquelles les voyelles sont pres-

que toujours exprimées par des lettres. D'un autre

côlé, le zend a le même nombre de voyelles que
l'indien de Guzarate. Ces deux langues sont aussi

l;;s seules où nn long et an bref soient mis au nom-
bre des voyelles (930).

. Cette espèce de rapport de falphabet zend avec le

géorgien, l'arménien et f indien, indique à peu près
les lieux où il avait originairement cours. Ce sont
les pays qui séparent, du côlé du nord, l'Inde de
l'Arménie.

Nous pouvons ajouter à cette remarque que l'em-

ploi des voyelles, usité dans les langues occiden-
tales, comme dans le zend, est une induction de.la

filiation directe de ces langues et de leur séparaliun

d'avec les langues méridionales, au point même où
régnait la langue zend, et anlérieurement à l'usage

(le l'éciiliire.

L'aiiiiéiiien et le géorgien se rattachent au zend
;

l'alpiiabet de ces langues en conserve encore un
assez grand nombre de caraclères : l'arménien

donne quelques ressemblances , et le géorgien, le

génie (957).

En résumé : des rapports généraux rapprochent
le zend de l'annéiiien et du géorgien, cl des ressem-
blances pail!( uliiMi's le lixeiil dans les (lays où ces

deux (b'i uiiMcs laii'^iics sont cm usage (958).

L'objet d'Auquelil, ilans ce iiit'moire, est d'établir

que le zend était, avant l'ère chielicnne, la langue

de la Géorgie, de l'Iran proprement dit et de l'Ailci-

bedjaii. Il tire celte ((inclusion du rapport que li'

zend offn; avec les langues autrefois usitées dans

ces pays, des noms d'hommes, de lieux et de fleu-

ves. Un mot mède, rapporté par Hérodote et re-

trouvé dans le zend , lui fait admettre que cettH

langue y existait déjà au temps de cet historien, et

il termine par ce résultat : Il est constant que la

langue et les lettres zends étaient en usage avant

Père chrétienne dans les pays situés à l'ouest de

la mer Caspienne, c'est-à-dire dans l'Iran, la

Géorgie et î'Aderbedjan , ou la Médie septentrio-

nale.

Deux langues, le parsi et le pehlvi se partagent la

Perse.

Les caraclères pehlvis ont un rapport sensible

avec ceux du zend (959) ; mais, dans le pehlvi, la

plupart des lettres se joignent les unes aux autres ;

les caractères zends ne se lient pas. De là vien.ient,

en partie, les différences qu'oflrent les deux alpha-

bets.

Le génie du pehlvi ne diffère pas, pour le fond,

de celui du zend. Cette langue renferme encore

quantité de mots zends qui décèlent son ori-

gine (900).

Le pehlvi se rapproche du parsi dans les diffé-

rences qui l'éloignenl du zend; quant à son anti-

quité, les écrivains peises la font remonter au delà

de Zoroastie, et le témoignage d'un peuple entier

doit toujours paraître respectable (901).

Les sons du zend sont plus durs; ceux du pehlvi

plus doux : la lettre r se change en / dans le pehlvi.

C'est une observation constante que le langage des

montagnes est plus dur que celui des plaines ; on

en peut inférer que le zend s'est adouci à mesura
que les peuples ou peuplades qui le parlaient des-

cendaient dans les plaines. Quoi qu'il en soit, lo

pehlvi a cessé d'être d'un usage habituel quand la

parsi est devenu l'idiome dominant (902).

Je suppose, dit Anquetil, la Perse divisée en trois

parties. La première, berceau du zend et du genre

buiiiaiii, comprendra la G('orgie ,
l'Iran et I'Ader-

bedjan, ou la haute Médie.

lia seconde, allant vers le sud, sera composée du
Pharsislan et de quelques pays situés entre cette

])iovince et I'Aderbedjan; c'ej là que le parsi avaiî

paiticiilièremenl cours.

La Imisieiue renfermera» la Médie inférieure, le

Dilem, le Guilan, le Koltcstan et f Irak-Adjemi. Le

pehlvi était la langue de ces pavs mêlés de monta-

gnes et de plaines. D'Herbelôt (903) appelle le

l>ehlvi la langue du Dilem.

11 paraît, par l'histoire orientale, que les premiers

Pehlavans étaient originaires du Kobestan et des

pays voisins. Lorsque le pehlvi fut devenu la

langue dominante, il s'étendit vers l'Irak arabique,

et le voisinage y introduisit beaucoup de mots

i»rabes.

.le remarque à ce sujet que le pehlvi, sorti origi-

nairement du zend , s'est altéré par degrés, et a

adopté, dans différents temiis, quantité de mots sy-

riaques et arabes. Soe.vei;! (eux qu'il tient du zend

ont presque perdu leur caraelère distinctif; mais la

forme de» verbes, quoi(|ue deligurée, est restée fon-

cièrement la même (90t).

H Résulte de ceci que le pehlvi, né du zend, ainsi

que son alphabet, présente des traits qui semblent

voiler son origine; mais, pour peu qu'on l'examine

avec attention, le rapport des deux idiomes n'est

p.Ts dillicile à saisir. Ajoutons ce que remarque

William Jones, dans son Discours sur les l'ersans :

des centaines de mots parsis sont de pur sans-

krit.

(9:i2) Joiiriia! d.s Sarnnls, Juin, 1702.

i^':>^) Acail. des hisniin , l. XXXI, ir. ôS2.
(;i"i) l)'IlEnBRi.ûT. Bib. oi:eiit., p. 929
ti)li-<) Aral, des /nsf., p. SoCi, l X.K.\I.

('.l."6! Ibid., p. ô:il.

(9^7) Ihiil
, p. -(H.

(m<} lb:d., y. ô(ii -

(OWt) Acud. des hisc., |i. 4U0, t. X.WI.

(960) Ibid., p. 106.

(91) I) Ibid , \>. m>.
(Wi)lbid.,\>. «7.
('.m;3) itih. viieii!., p. 27,4,

(9(ii) AiO!'. ries Imcrirt., l XXXI, p. 409.
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Le parsi subsiste encore, cl peut être regardé
romme une des plus anciennes langues ilu momie.
Les écrivains orientaux entendent quelquefois par
Pars, l'Iran entier, et c'est de là qu'ils appellent parsi
les différentes langues qui y étaient a'.itrefois usi-
tées (965). Mais il est ici question du Pars propre-
ment dit, province particulière de l'Iran. On ne peut
(iouler que le nom de Perses ne soit très-ancien, cl

même antérieur à la guerre de Troie, si l'on s'en

rapporte à Diodore de Sicile (960).
Les caractères du persan moderne sont ceux des

Arabes, auxquels les Persans ont ajouté ([iiatre let-

' très qui étaient sans doute dans l'ancien alphabet :

on les retrouve dans le zend et le pehlvi (907).
Si on suppose le parsi dégagé du mélange arabe,

je dis (968) que le parsi vient du zend, et non du
peblvi. 11 a a;lopté, il est vrai, beaucoup de mots de
ce dernier idiome ; la forme des noms et des verbes
désigne une source commune, mais ne prouve pas
que l'une vienne de l'autre.

Sorties toutes deux du zend, ces langues, malgré
l 'urs différences , ont dû conserver des traits lU;

famille : ce sont deux sœurs. L'une, plus ruilc, n'a

perdu qu'avec le t?mps la grossièreté de son ori-

gine : c'est le peblvi. L'autre, plus douce, sous un
climat plus tempéré, s'est façonnée presque en nais-
sant : c'est le parsi.

Toutes deux viennent du zend directement et pa-
rallèlement : d'abord parce que les pronoms parsis
n'ont nul rapp irt à ceux du peblvi et viimnent du
zend, et ensuite parce que l'antiquité connue du
parsi le fait remonter aussi loin que le pelilvi.

Les rois partbes , au rapport de Strabon (9fi9),

tenaient, ainsi que les Perses, leur cour. Télé à

Kcbatane, l'hiver à Séleucie, sur le Tigre, près de
Babylone. Entin , les princes de la quatrième dy-
nastie s'éloignèrent des lieux où on parlait le

pehlvi (970) et se rapprochèrent de ceux où le parsi

était usité.

Ainsi le pehlvi était parlé dans les lieux mêmes
où était l'ancienne Chaldée.
De l'ensemble des faits et des observations cou

tenues dans ce livre, nous arrivons à ce triple ré-

sultat : c'est que toutes les langues dont nous nous
sommes entretenus vionr.cul alioiilir à ces trois prin-

cipales : le celtique, le zciul et li' sanskrit.

Nous avons montré , au coninuMicement de ce
livre, l'analogie qui existe entre le celtique et le sans-
krit, analogie telle qu'il est impossible de mécon-
îiaitre non-seulement la communaulé d'origine dans
les radicaux ou les mots nécessaires , mais cette
même communauté d'origine perpétuée assez long-
temps pour que les premières combinaisons aient pu
s'établir. La similitude (|ui existe entre le zend et le

sanskrit n'est pas moins marquée.

Je reconnus avec un étonnement inexprimable, dit

William .lones (971), que, sur dix mots zends, six
ou sept étaient des mots sanskrits, et même que
(|uel(|ues-unes de leurs modifications étaient con-
formes à la grammaire de cette langue. Un rappro-
chement aussi frappant ne peut manquer de con-
duire à une identité primitive à peine altérée.

Examinons les lieux, et voyons quel sera le point
commun, géographiquement parlant, auquel se rat-

tachent les trois langues et les peuples qui les em-
ployaient. Toutes trois touchent les montagnes qui
séparent l'Inde de la Perse : l'un , par le versant
méridional ou l'Inde; l'antre, par le versant occi-

dental, l'Iran, dans son acception la plus étendue ;

le troisième, par le côté septentrional : c'est la Scy-
thie nu Celto-Scythie, puisque nous avons établi que
les peuples septentrionaux remontaient à une sou-
che commune.

Est-ce aller trop loin, après cette observation,

que de dire que les trois langues n'en sont qu'une,
composite originairement de simples radicaux mo-
niisylialiiques, modifiée une premièi'e fois dans les

litiis peui)lades qui s'écartèrent du point central, et

altérée ensuite au point où nous les voyons, con-

formément aux milliers de combinaisons auxquelles

les lieux, les besoins , les climats différents ont
donné naissance?
Ne pouvons-nous pas croire que si ces altérations

sont nécessairement le produit de la succession des
influences différentes, en raison de l'éloignement des
temps et des lieux, le sanskrit, resté à sa source, a

dû subir ces altérations dans une proportion moins
grande que les langues actuelles de la Perse, res-

tées près du berceau également, mais sur un terri-

toire qui fut le champ de bataille de tant de peuples
et où tant de peuples s'établirent? On s'explique

également bien pourquoi la langue celtique se sera

moins altérée que les idiomes germaniques. Reculée
par le fait même de la priorité d'émigration, aux
bornes de l'Occident ; refoulée dans les montagnes
et loin du commerce des peuples, elle a conservé sa

physionomie originale ; tandis que ses descendants,
mêlés .à ceux de ses sœurs , zend et sanskrit, ont
reçu l'empreinte des passions, des combats, des
malheurs de l'humanité, comme aussi de son luxe,

de ses arts et de son expérience : conquêtes bril-

lantes, mais qui seraient ])Ius belles encore si, sur
ce riche manteau de la civilisation, ne se retrou-

vaient pas des taches de sang et de larmes ; si, à

coté des mots sonores consacrés au dévouement, à

l'humanité, à tous les sentiments nobles et géné-
reux, il ne fallait pas laisser une place, malheureu-
sement trop large, pour la langue de l'égoismc, de
la tyrannie, de toutes les passions, qui sont la lèpre

et le flé.m de l'humanité.

NOTE II.

LE VERBE.

Pour allirmer explicitement que la qualité appar
liciit au sujet, pour prononcer formellement le

premier jugement, il faut le verbe ou le mot par
excellence, (pii adirme en général la vérité, ce qui
est. Or, l'être, en général, n'étant perçu ni par le

sens de la vue ni par celui du goût, l'idée de l'être

ne p("!t être formée dans luitrc' espiit q\ie par le

moyen de ces dciix sens, l'.lle est développée en
nous par la iiaroli', qui, en nous traiisnictlaut l'ex-

pressiiin IniMlarnctilale du iliMiiiu^. le vcriic, noiis
a!ino.;c<' lêtr,'i]iiivi'is<>l (iii'elle désigiii>. Aussi l'oiiie

est-cll(' le troisième sens lyù se (lé\elcqipc dans

l'enfaMl, comme le verbe est le troisième terme (|u'il

emploie.

Quand l'enfant prononce une proposition com-
plète; quand il dit celte chose est bonne, un grand

progrès a été fait, car il parle pour la première fois

en être raisonnable, en homme ; il pense ce qui était

senti jus([ne-là; il aperçoit dislinclement le rapport

entre le siijit et la qiialiti' : l'expression nécessaire

du rappoil d<iU donc iiiterveinr. Avant <e niomenl,

tout en proiioïK.aiil le siilislaiilif et le qiialiliratil', ri

inêtne en 1rs associant, il n'allinnait que sa manière

d'être et de voir . le plii''iiomiiie ipii frappait ses

sens, l'image conçue dans son entiiidemenl, l'affec-

tion «'prouvée. Sa paroli' elait purement subjective.

CMi'.i) Aciid. des Jiiic, 1 \\\ |i Ht
(.l'-.;! Itib., Iiv.ii, |.. 109, édil. Uliod
(ilh7) 4c,irf. den Imciip

, t. XWI, ti 112.
••l'^H) lh.l.,\: 11-, li.

(*9) Liv \i, 1), 'Mi

(0711) Acad. des Inscript.. I \\\l, \'. iî).

(!•?! /'(S oins 5'(r /es /'cr .'i»s.
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sans aucune portée objective, et sons ce rapport son
langage ressemblait à celui de l'animal, qui nianirestc

ses sensations, ses appétits, ses instincts. Mais quand
l'enfant articule cela est ou cela n'tsl pas, il prouve .

qu'il vient d'entrer en rapport avec un nouvel ordn;
de choses, avec la vérité, et qu'il juge les objets non
plus seulement par leur rapport avec lui et tels qu'ils

sont pour lui, mais encore en eux-mêmes et selon la

vérité. 11 n'y a que l'être intelligent, distinguant le

moi et le lion-nioi , capable de conscience et de
science

,
qui puisse poser cette aflirmation, parce

que lui seul peut percevoir et aflSrmcr ce qui est

vrai.

A cette époque commence l'existence morale de
l'homme ; car il est créé pour connaître la véiité,

pour l'aimer et la pratiquer, et dès qu'il se met à la

chercher et a la reproduire par sa parole , il peut
a'.issi, en vertu de sa liberté, la repousser et la nier;

il peut se mettre en opposition avec elle : il peut
mentir. Ce changement remarquable qui vient de
s'opérer dans l'eiifant, est marqué au dehors par le

terme le plus simple, est. Mais ce mot si simple a une
immense signification ; il contient virtuellement la

proposition tout entière, tout le discours. Le verbe
être exprime en général la véiité, ce qui est. En pa-
raissant dans la proposition, il y introduit donc la

vérité, l'être, c'est-à-dire qu'il lui donne l'ànie et la

vie dont elle est susceptible. Puisque le verbe
alfirme l'être, il faut que celui qui le prononce en
ait conçu l'idée, et celle iiiée universelle ne peut ctie

formée en lui ni par l'œil ni par le goût, qui ne met-
tent son esprit en rappoi t qu'avec des êtres spécia-

lisés ; elle est le produit nécessaire de l'influence de
l'être universel lui-même , agissant sur l'ànie de
rhomme par une voie plus pure, plus spirituelle;

par la parole, et au moyen de l'ouïe. C'est la pa-
role, et elle seulement, qui révèle aux hommes les

choses intelligibles, le monde de la vérité, l'être par
excellence; et la parole, dans son sens éminent,
c'est le Verbe lui-même : d'abord le Verbe de Dieu,

parlant au premier homme et lui manifestant celui qui
est; puis le Verbe humain, ou la tradition de la pa-
role humaine transmettant d'âge en âge la parole
divine. Il se fait donc véritablement une révélation
de Dieu à l'enfant la première fois qu'il entend le

verbe être et qu'il en saisit le sens. Alors aussi il

commence à comprendre ce que c'est que la vérité,

ce qu'elle est pour lui et ce qu'il doit être pour elle.

Tant que l'être ne lui a point été annoncé, sa raison
n'a point de base ; son esprit n'a point de vie ; il est

incapable de pailer et de penser. Aussi;ôt que cette

annonce lui est faite , il y adhère spontanément,
instinctivement, parce que la vérité est la fin der-
nièie de sa nature. Là est l'origine de la foi, sans
laquelle l'intelligence humaine n'aurait ni principe
ni soutien. La foi en l'être se fonde mystérieuse-
ment dans l'enfarit qui, en apprenant à parler, en-
tre, au moyen des mots et par la langue, m rapport
avec l'archétype de toute langue et de tout mot, avec
la parole éternelle , avec le Verbe. De là la haute
importance de l'étude du langage

, qui est la voie
nécessaire pour remettre l'homme en communica-
tion avec la vérité, .\insi a été fondée dans l'origine

la foi du genre humain, en même temps que sa pro-
pre langue. La première proposition arliculoj par
l'homme a été une profession de foi en l'être uni-
versel, ou l'allirmation de l'existence de Dieu.

Toute langue, si imparfaite qu'elle soit, a néces-
sairement l'expression du verbe être, autrement elle

ne serait point une langue ; car, de même (pie dans
l'univers tout a été fait par l'idéal de tout verbe, par
le verbe substantiel de l'être ou par la parole éter-

nelle, et que rien de ce qui existe n'a été fait sans
lui ; de Hièhio aussi que rien n'est conçu dans l'es-

prit qu'au moyen de li.lée de l'être, idée absolue,
nécessaire, vraiment innée à l'Iiomme. Ainsi rien ne
peut être posé ni proposé dans le langage sans l'ex-

pression du verbe, sans le verbe substantif être, type

de l'idée pure et de son idéal.

La fonction du verbe, dans le langage, dérive de
sa nature. 11 exprime la vérité, l'être en développe-
ment, c'est-à-dire ce qui se manifeste, ce qui se

passe de puissance en aote, ce qui vit. Le verbe est

dans'la proposition ce que son archétype est dans
l'univers ; il est le signe de l'intervention de l'être

universel en toutes choses et partout; il est la lu-

mière, la vie du discours, comme le Verbe divin ett

la lumière, la vie du monde. C'est par la parole
éternelle que tout a été fait, ou que l'être universel,
l'infini, s'est posé dans des êtres finis ; cl c'est en-
core par cette divine parole qu'est entretenu le rap-
port du Créateur avec les créatures. Voilà pourquoi
il est dit : t On ne va au Père que par le Fils. »

Dans la langu.\ la proposition ne peut être consti-
tuée que par le verbe. Seul, le substantif reste sans
vie, sans développement, stérile. Enlever le verbe de
la phrase, c'est ôler le soleil du monde : il n'y a
plus qu'obscurité, immobilité, mort. Pour compren-
dre une proposition

,
pour l'expliquer, le sujet ne

suffit pas ; il faut le verbe, qui est la lumière. C'est
lui qui fait sortir des entrailles du substantif les

puissances, les qualités et les rapports qu'il con-
tient, comme c'est par lui que l'exislence une foiscon-
slituée réagit sur sa substance et reflue, pour ainsi
dire, par sa racine vers son centre, pour s'y reposer
et s'y fonder.

Lé verbe est le terme mystérieux de la proposi»
tion. Le substantif naturel' exprime un objet qui
tombe sous les sens, qui est vu, un arbre, un*
pierre, un homme. Le qualificatif désigne une ma-
nière d'être qui affecte aussi les sens ; "mais ce que
le verbe représente leur échappe et n'est perceptible
qu'à l'intelligence, qui jouit d'une autre vue que la

vision organique. C'est pourquoi fèlre intelligent

est le seul qui puisse affirmer rêtre
, pionoi.cer le

verbe et constituer la langue. Le verbe, pris dans
toute son extension, sans restriction aucune, à l'in-

finitif, est le si^ne même de l'infini, de l'Etre dans
son universalité, de Celui qui est, de Dieu. C'est le

seul nom qui convienne à la nature divine, ou qui
en soit le moins indigne : Je suis celui qui suis, Jé-
liovuli. Il nous est même impossible de concevoir
Dieu purement d'une antre manière, si toutefois on
peut appeler cela une conception ; car toute concep-
tion étant formulée dans notre esprit, est nécessai-
rement restreinte par les formes de rentendement,
et dès lors l'univei salilé de l'objet en est altérée.

Si le verbe ne devait signifier que l'être universel
et la vie divine qui en émane, il resterait immuable,
toujours le même, comme son objet, et son infinilil

serait en même temps le substantif p;:r excellence;
mais, par l'acte même de la Ciéation, par sa parole,
Dieu se pose dans la créature; l'être passe dans les

formes de l'existence finie, et par conséquent dans
les conditions de cette existence, l'espace et le temps.
Or, toute existence créée a un commencement et

une destination ; la vie qui l'anime se développe en-
tre ces deux ternies, et va de l'un à l'auie. L'action
de la vie est donc en mouvement , en progression
dans les créatures, et ainsi le mot qui exprime la

vie doit subir des variations analogu.s à celles de
l'existence; en d'autres termes, il doit se modifier
avec le temps. Ces modifications, qu'on a appelées
les temps des verbes , sont au nombre de trois, en
raison des trois phases du temps, le passé, le pré-
sent cl le futur.

(M. labl é BuTAiN,)
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NOTE III.

rPiKUVKS llISTORlQlIliS DK LINSTITL'TION

DIVINE DK LA PAKOLE.

Indéiifludanimonl du récit de la Genèse, qui décide

b question d'une, manière expresse, et dont on ne

pourrait sans absurdité récuser le témoignage uni-

quement parce que c'est une écriture révélée, l'iiv-

pothèse de l'invention linraaiiie du langage est dé-

mentie par toute l'histoire p.ofane, qui nulle part

ne fait mention d'une époque où l'iionime, n'ayant

pas parlé jusque-là, invente la parole. Aussi haut

que l'on remonte dans les siècles antérieurs, on
trouve toujours l'honinie parlant et vivant en so-

ciété. Aucun monument liistoiique ne nous a trans-

mis le nom d'un seul homme à qui soit attribuée

une si merveilleuse invention. Et cependant elle au-

rait laissé quelques traces dans le souvenir des peu-

ples. Bien loin de là ; les plus anciennes traditions

religieuses s'accordent, contre l'opinion d'Epicure, à

rapporter le langage à la Divinité , à le considérer

comme le résultat d'un enseignement divin, comme
un bienfait surhumain. Selon le tnimansa purva, le

son en lui-raème est universel, éternel, immuable ;

c'est Dieu, c'est le Verbe divin ; la pa:ole, c'est la

forme infinie se réalisant, se limitant, se manifes-

tant sous un mode Uni. Les nations les plus sau-

vages, les plus étrangères à toute civilisation, les

plus incapables, par leur ignorance, des combinai-

sons infinies que supposerait l'invention du langage,

eut été trouvées douées de la parole, et leurs lan-

gues sont souvent d'une richesse et d'une abondance
vomarquables. Les moJilications de la pensée les

jtlus délicates , les i>lus raétaphysi((ues y or.t leur

expression; ce qui supposerait de la part des inven-

teurs une couiiaissance des lois de l'entendement,

des formes de la raison, des principes et des règles

de la grammaire, infiniment au-dessus de l'intelli-

gence des hordes sauvages qui les parlent, et ce qui

prouve par conséquent qu'elles leur Oiit été lians-

mises avec tout le système psychologique, avec tu.is

li'S principes lo^;iques ([u'elles renferment. .Nous

ajouterons qu'on trouve une foule de p:>Hpla'lcs sai;s

civilisation , sans gouvernemeiil , sans lois, sans

arts, sans littérature, sans écriture , mai^ qu'on n'en

trouve aucune sans langage. Comment expliquer

cette dillérence ? Comment le génie de ces popula-

tions se serait-il élevé jusqu'à l'invention de la pa-

role, et n'aurait-il pu inventer un seul des arts les

plus nécessaires à la vie? Serait-ce que l'art de par-

l.^r serait i>l'.is facile que celui de forger le fer ou de

labourer la terre? ou bien serait-ce purement et

simplement parce que les familles d'où elles tirent

leur origine, jetées par un accident quelconque dans
des contrées inconnues et séparées ainsi du reste

du genre humain, n'auraient su conserver de la i i-

vilisation au sein de laquelle elles étaient nées, qno
le langage, dernière sauvegarde de l'humanité, lors-

que toutes les autres lui manquent; que le langage,
sans lequel l'homme ne tarderait pas à se dégrader
jusqu'à la brute, puisqu'il n'y aurait plus pour lui ni so-

ciété, ni lien moral, ni croyances communes, ni dé-
veloppement intellectuel possible.

Mais la science nous permet de tirer de l'ethno-

graphie et de la comparaison des langues des co:i-

clusions plus positives encore. Les ethnographes
modernes sont à peu près d'accord pour reconnaître :

prcmièrenicnt, que le langage fut d'abord unique,

c'est-à-dire qu'il a existé une langue mère d'où lotî-

tes les autres sont sorties; secondement, que la sé-

paration des idiomes s'est faite par une cause vio-

lente et soudaine, et qu'elle a été le résultat de la

dispersion subite des membres de la grande famille

humaine. Or, si to'.ites les langues sont sorties d'une
même souche ; s'il y a entre elles des affinités, des
rapports, des termes communs qui ne permettent pas
de douter qu'elles aient toutes la même origine, il y
a nécessité de conclure qu'il n'y a pas plusieurs in-

venteurs de la parole, mais un seul. Or, cet inventeur
unique, est-il Dieu ou l'homme? Quelle preuve nos
adversaires donnent-ils que c'est l'Iiomine? Aucune.
Quelle preuve nous domienl-ils que le langage n'est

pas aussi ancien que l'homme même; qu'il ne date
pas des premiers jours du monde? Aucune. Nous
leur opposons les textes sacrés de la Bible, le plus
ancien monument historique connu, le récit de Moïse
e.'.lin, qui nous assure que l'homme, aussitôt après
sa création, a conversé avec Dieu, qu'il en a reçu
un enseignement verbal, qu'il a app.is de Dieu même
à nommer les animaux et les diveis êtres qui l'en-

touraient ; n-)us leur opposons l'opinion des de
Humhotdt , des Jlérian , des Ktaproth , des FréJ.
Schlegel, des Herder, des Turncr, des Abel Rému-
sat, des Niébuhr, des Balbi, sur la double unité du
genre humain et du langage. Q.iaiid les conclusions
de la science sont conformes aux eiiseigncmenls de
la religion, on pont regarder, ce me semble, la ques-
tion qui réunit cette double autorité comme hors
de toute c uitestation, sous le point de vue pliilobu-

phiqMC.

KOTE IV.

La question du 1 61c du langage dans la constitu-

tion de la raison une fois résolue, et par suite cellt;

de son origine divine étant démoulrée, on peut se

donner le spectacle de l'inanité des efforts de quel-

ques esprits fourvoyés dans les ténèbres d'une fausse

philosMph e. Nous avons déjà cité, à l'art. La>gace
de ce Dictionnaire, un certain nombre de contradic-
teurs de la grande thèse que nous avons soutenue ;

nous allons y joindre un chapitre de VEssiii sur le

Icinguije (184G), par M. Charma , ancien élève de
l'Ecole normale, et professeur de philosophie à la Fa-
culté des lettres de Caen.

ORKllNE RATIONALISTE DU LAN(,A(ii;.

D'où sortent les systèmes de signes dont la pensée
se sert pour se produire? Quel est le premier, le vé-

ritable père? Est-ce l'homnic, est-ce Dieu?
Ce n'est pas l'homme, nous crient les théologiens.

Cl avec eux quelques philosophes dont l'indépen-

dance ne saurai! être contestée. L'homme est un

animal essentiellement social. La société est nés I^

jour môme où l'espèce humaine apparut sur la

terre. Or, il n'y a pas de société sans langage. Nos
Iiremiers parents reçurent donc en naissant, de la

Providence divine, avec les autres conditions util's

au commerce qui devait s'établir entre eux , L-'s

moyens de communication sans lesquels leur desli-

1 aiion eut été manqnée. 11 était impossible, en eOct,

que l'homme débutât, à son entrée dans la vie, par
la découverte, par l'invention d'une semblable mer-
veille. Une langue est un chef-d'œuvre que l'intelli-

gence la plus heureusement douce, mais réJuite à

ses forces natives, ne parviendrait jamais à conce-
voir, ni par conséquent à former.—La parole, d'ail-

leurs, qui attache arbitrairement telle ou telle idée à

tel ou tel symbole matériel, ne siippose-t-elle pas
entre les membres de la société qui en use une con-
vention expresse , et comment , sans un langage
préalable, s'entendre ainsi et se concerter? D'où il

résnllcqu'à l'origine des àg s une langue toute faite

nous a elc doniice , dont celles qui l'ont suivie ue
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sont ou lie peuveiil liue que des alléialions ou Jes
IrniisforniatioiiLi! »

Que les innombrables dialectes successivement ou
siniultaiiément parlés, depuis l'appaiitioii de ITiomnie
en ce monde, dans les diverses contrées où il lui a

été permis de s'établir, descendent tous d'une langue
primitive qui en serait lanière, c'est une question
que l'expérience essaie en vain de résoudre. Les
analogies que la philologie croit saisir entre les

idiomes dont l'accès ne lui est pas interdit sont évi-

demment trop restreintes ; elles s'expliquent par
trop de causes différentes de celle qu'on leur assigne,

pour que la thèse à l'appui de laquelle on les invoque
en tire un argument péremptoire. En supposant
même à ces rapports une portée plus étendue, une
signification plus précise ; en admettant qu'on en
inl'éràt légitimement la parenté, la filiation des dia-
lectes connus, ne faudrait-il pas toujours convenir
que plus d'une langue a passé dont aucun souvenir
ne nous reste? Et ces tombes à jamais fermées n'é-

lèvent-elles pas quelque sourde protestation contre
les téméraires conjectures qui en prétendent péné-
trer les secrets? L'induction psychologique est-elle

sur ce point plus heureuse que l'érudition ? Sans
doute, nous sommes voués à la société, et nous
avons reçu, en même temps que l'existence, tout ce
que réclamait de nous l'élat auquel nous étions ap-
pelés. Mais ne nous exagérons pas les exigences de
notre condition primitive; n'agrandissons pas outre
mesure, par un anachronisme grossier, le cercle des
relations que devaient soutenir entre eux les mem-
bres de la cité naissante ; ne confondons pas l'en-

fsnce des peuples avec leur maturité. Lorsque
l'homme sortit des mains de Dieu pour occuper,

dans l'ordre de la création, la place qui lui était

marquée, à l'instant même des liens étroits l'atta-

chèrent à tout ce qui l'entourail. Ce ne fut pas seu-

lement avec les êtres qui sentaient, qui pensaient,

qui aimaient comme lui , mais avec la nature en-
tière, vivante ou moite, qu'il forma alliance. Cette

alliance , d'ailleurs tout extérieure, toute superfi-

cielle , ne pouvait faire aucune différence entre la

personne et la chose, entre la matière et l'esprit.

L'homme, en entrant dans la vie, n'iut donc pas

plus besoin d'un langage quelconque pour s'unir à

ses semblables decette union, qui était alors possilde,

qu'il n'en a besoin aujourd'hui encore pour se mettre

en rapport av^c i'eau que roule le fleuve, le fruit qui
pend à l'arbre, la montagne qu'il lui faut gravir. —
Cependant, après avoir identifié un moment les

existences les plus diverses, il en vini rapidement à
distinguer ce que primitivement il avait confondu.

Son regard, qui d'abord s'éiait arrêté à l'enveloppe

Iiumaine, soupçonna bientôt et alla chercher l'àme

au delà du cijips. Des relations nouvelles s'établi-

rent. Quelques signes naturels comblèrent l'inter-

valle qui séparait les intelligences, et la première
langue naquit. Informe, comme la pensée qu'il avait

à traduire, ce langage, loin d'offrir dans sa compo-
sition des indices frappants d'une grande inlelii-

gence intellectuelle, dénonçait au contraire, par les

mille défectuosités dont il était entaché, la faiblesse

et l'impuissance du génie qui l'enfantait; et, pour
qui se représentera sans prévention ces ébauchis
grossières dont

,
grâce au travail des siècles , nos

idiomes actuels sont sortis, nous ne craignons pas
de l'affirmer, il n'y aura pas la contradiction la plus

légère entre le produit et l'agent producteur, entre

l'effet et la cause. Quoi donc? une convention tacite

ne suffisait-elle pas à sanctionner la signification

que les symbcdes naturels et les signes artificiels,

qui peu à peu s'y ajoutèrent, prenaient pour ainsi

diit; d'eux-mêmes, et la parole était-elle pius néces-
saire à ceux qui instituèrent la parole, que le mar-
teau et la hache à ceux qui inventèrent la hache et

le marteau?

Les objeclioi'.s qu'on élève contic la pliilosopiiie

qui rapporte à l'homme rniveiition du langage sni t

donc facilement levées. Celles que susciteraient les

doctrines quien attribuent l'institution à la toute-puis-
sance divine, n'inquiéteraient-elles pas plus sérieu-
sement la raison? C'est de Dieu , dites-vous, que
nous tenons notre première langue ; comment ex-
pliquer ce présent fait à la créature par le Créa-
teur? De deux choses l'une : — ou nous avons reçu
en naissant, avec nos connaissances, les signes pro-
pres à les exprimer, et alors il faut admettre qu'an-
térieurement à toute expérience nous savions ce que
l'expérience, c'est-à-dire un rapport actuel de lin-
telligeixe avec son objet, peut seule nous appren-
dre, qu'avant d'avoir vu cet arbre nous en avions
l'idée , et qui plus est le nom; — ou bien qu'aux
premieis jours du monde le Père suprême, comme
le Mentor de l'Odyssée , acconi}»agnait sous une
l'orme visible l'homme encore enfant dans la vie, et
lui nommait, à mesure qu'ils tombaient sous son re-

gard, les différents phénomènes soit de l'ordre physi-
que, soitderordieintellectueletmoral. Decesdeuxhy-
pothèses, la première est un non -sens. .Nos facultés
sont innées, sans doute; mais leur exercice et les

modifications qui en résultent évidemment ne le

sont point. Quant à la seconde (Deiis ex madiinu),
quelque attrayante qu'elle soit pour l'imagination,
elle est de celles dont on a trop aUisé pour que la

science l'accueille à la légère. Ne recourons au sur-
naturel que là où le naturel nous abandonne. De
deux explications qui supposent, l'une, l'action ré-
gulière des lois auxquelles l'univers est soumis

;

l'autre, leur suspension momentanée, c'est celle-là

que la réfiexion accepte. Ne multiplions ni les êtres
ni les miracles sans une invincible nécessité.

En général, ceux qui repoussent l'origine humaine
du langage sont les héritiers directs de ceux qui ont
repoussé si longtemps l'astronomie nouvelle ; leurs
arguments tiennent à un ordre d'intérêts et d'idées
avec lesquels la science n'a rien à voir

Comme toutes les facultés dont nous sommes
munis, la faculté de parler vient de Dieu ; comme
tous les produits que ces instruments nous donneiii,
la parole vient de l'homme. En vient-elle fatale-

ment, inévitablement? Est-ce là une de ces fonc-
tions qui s'accomplissent en nous et par nous, mais
malgré nous? Si nous en croyons l'Allemagne, la

j)eiisée et le son qui l'exprime sont IclUmiciit unis,

qu'ils ne peuvent aller et ne vont jamais l'un sai:s

l'autre. Dès que l'esprit pense, la bouche articule
;

incomplète, informe par elle-même , l'idée ne s'a-

chève, ne se détermine qu'en se nommant : la pa-
role est à la faculté de penser ce que l'oreille est à

la faculté d'entendre, l'œil à la faculté de voir, ou
plutôt, comme le corps et l'àme, la parole et la pen-
sée ne sont qu'un.

Protestons d'abora, au nom de la philosophie spi-

ritualiste à laquelle nous appartenons, confie le pan-
théisme écrit en toutes lettres dans la doctrine que
nous venons d'indiquer. Il n'est pas vrai que le mo-
ral et le physique de l'homine soient deux points de-

vue diflércnfs d'une seule et même subslaiiee, d'un
Rcul et même être. L'àme se distingue piofoiiilcmei'.t

du corps.

L'àme, c'est riiomme lui-même , c'est riiommo
tout enlicr. Le corps n'est qu'un organe i!o:;t nus
premiers développcmenls réclamaie;:t nionicLtané-

ment le concours, mais qu'un jour ou ua autre,

apsès nous en être servis comme d'un moyen, nous
repousserons enfin comme un obsl.ide. La cité cé-
leste, qui nous attend et pour bniiielle les cités de la

terre nous préparent, ne connait pas la matière; le

royaume de Dieu, c'est le royaume de l'espril.

N'attachons donc pas par d'indissolubles liens la

vie de l'àme à l'existence du corps; ne condamnons
pas nos facultés intellectuelles et morales à trainer

éternellement la lourde chaîne des sens ; ne faisons

pas d'une comlilion passagère de notre éducaiio»
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une de ces lois irrévocables qui tiennent h l'essence

même des choses et no peuvent périr qu'avec elles.

En soi et au fond, pour que la pensée apparaisse,

quelles données la raison demande-t-elle ? Voici,

d'un côté , une faculté capable de connaître ; de

l'autre, un objet propre à être connu. Un rapport

s'établit entre cette faculté et cet objet. Que vous

faut-il de plus? L'intelligence perçoit le phénomène
qui tombe dans le champ de sa vision ; elle s'en

forme par cela même une notion telle quelle. La
pensée est là , j'imagine; mais , le langage, je ne
songe pas à l'y chercher !

0:i l'a dit avec beaucoup de sens : la parole n'est

pas une fonclion de l'individu ; elle est, comme le

sexe, une fonction de l'espèce. Supposez rbonime
isolé; le langage serait un hors-d'œnvre : il ne serait

pas. En est-il ainsi de la pensée? On ne parle qu'à

deuv; mais ne peut-on pas penser seul? Est-ce que
Dieu ne pense point?

La parole est une fonction intermittente, comme
le besoin auquel elle répond ; la pensée lient par
plus de points à l'existence ; aussi ne se Siispend-

elle, ne s'interrompt-elle jamais. Je conçois la vie

sans le langage; sans la pensée, je ne la con-
çois pas.

Mais, en fait, la pensée n'est-elle pas toujours

unie à la parole? Parler, n'est-ce pas penser tout

haut et pour les autres? Penser, n'est-ce pas se

parler à soi-même tout bas? On pense sa parole

comme on parle sa pensée ; ces choses ne se sépa-

rent point.

Admettons qu'en eîTjt, dans l'état actuel du monde,
il n'y ait pas de pensée sans p.irole intérieure ou
extérieure, en faudrait-il conclu. e qu'il en a tou-

jours été ainsi? Le piésent nous donnerait-il légiti-

mement le psssé ? Ignorons-nous donc la toute-

puissance de l'éJucation et de l'habitude sur nos

développ 'nients physiques et spirituels ? Dès nos

premières années, nùns sommes sxwrés à noiiiiiier

l 'S objets en même temps que nous apprenons à les

co maître : l'idéj et le mot nous sont simultanément
enseignés. Il nous impoite d'ailleurs au plus haut
degré de retenir le signe qui nous fera comprendre
et qui seul nous mèuera au but vers lequel nous
tendons. Ce n'est pas à l'idée que je puis m'ôtre
formée de l'aliment qui me rassasie, de la boisson
qui me désaltère, mais bien aux symboles qui ex-
priment ces idées, que je devrai, à cet âge où je ne
me sullis point à moi-même, la satisfaction des ap-
pétits dont je suis tourmenté. Il est t :)ut simple que
j'enchaîne étroitement, à cette époque, la pensée et

la parole qui l'extéiiorise. De jour en jour cette

union prend plus de consistance, et d'artificiel qu'il

était au début, noire piocéJé
, grâce à l'usage, est

en quelque sorte devenu naturel. Plus tard, lorsque
récriture fut découverte (l'écriture dont je m'étonne
qu'on ne nous conteste pas aussi l'invention), les

esprits cultivés, qui se familiarisèrent avec cet art

nouveau, ue s'en tinrent pas à l'association vulgaire

de l'idée et du signe parlé qui la représentait ; le

signe écrit vint s'y adjoindiC, et la notion prit un
double corps. Un manda; in, probablement, ne pen«e
pas plus avec la langue qu'il articule qu'avec celle

qu'il peint, et nos lettrés européens prononcent-ils

un mot sans le lire, c'est-à-dire sans l'écrire inté-

rieurement? Essayez, vous qui voulez bien méditer
avec moi sur ces graves matières, de penser le nom
de Sacrale cl de ne pas vous figurer les sept carac-
tères dont ce. nom écrit se compose, dans l'ordre où
en l'écrivant vous les disposeriez. Nous p;'nsons donc
aussi notre écriture , comme nous écrivons notre
pensée ; en conclura-t-on que la pensée et l'écrilure

ne sont qu'une seule et même chose, et que l'homme
ne pense que parce qu'il écrit?

Mais est-il bien vrai ([u'aujourd'hui même nous
ne surprenions pas quçhinofois la priisce dans sa
(lurelc, ilaiis s.i lu blé, sans avo'r, pour ail -r jus-

qu'à elle, à soulever le voile qui habituellement la

couvre? — A chaque instant, le mot que mon idée
appelle lui échappe; l'idéeestlà qui attend sou sym-
bole : ce symbole ne lui esl donc pas indissoluble-
ment uni. — Ne nous arrive-t-il pas fréquemment,
lorsque nous faisons effo: t pour traduire exacte-
ment notre pensée, de murmurer contre l'impuis-
sance des termes que nos langues mettent à notre
disposition? Ne sentons-nous pas qu'une portion de
l'idée que nous avions à rendre demeure inexprimée
au fond de notre intelligence , d'où il n'a pas é:é
donné à son expression de la tirer tout entière ?

Comment, si l'idée et le signe ne se séparent point,
prenons-nous un nom pour un autre? Qu'est-ce que
la p:opriélé et l'impropriélé de l'expression? Non,
ce n'est pas une seule et même opération qui, dans
la sphéie de la nature ou dans celle des arts, dé-
couvre un élément nouveau, une combinaison nou-
velle, et qui frappe le signe sous lequel l'idée que
nous avons acquise se produira et ciiculera.

L'idée se conçoit donc et s'observe dans plus d'une
circonstance, abstraction faite et indépeiKlamnunt
de toute espèce de symbole. A plus forte raison la

cinc'jvrons-nous et pouiTOns-nous l'observer sépa-
rée de telle ou telle classe particulière de signes, du
cri naturel, par exemple, et de la voix. L'écriture
hiéroglyphique, qui peint directement la pensée sans
se préoccuper de son expression auriculaire , dé-
montre assez, ce nous semble, la vérité de notre as-
sertion ; et n'est-ce pas quelque chose d'étrange que
celle identification absolue du son et de l'idée, à une
époque où la langue inventée pour les malheureux
auxquels la parole a été refusée s'est élevée à un si

haut degré de perfection?

Souvent, pour ruiner un principe, il ne faut que
lui fai.e ou lui laisser rendre quelques-unes de ses
conséquences. Si l'animal, m us dit intrépidement
Becker , ne parle pas sa pensée comme l'homme,
c'est que rhoinme seul pense, c'est que l'animal ne
pense point.

Le langage, n'est-ce pas une monnaie dont la pen-
sée est la valeur, dont le son est le signe sensible ?

L'or, en tant que métal, peut préexister à l'idée de
valeur ; en tant que monnaie, il en suppose la pré-
existence. Le son peut être avant la pensée comme
son, comme phénomène physique; comme signe,
comme expression d'un phénomène inlcllectuel, n'eu
suppose-t-il pas l'anté.io lié?

Point de combinaison sans l'existence préalable,
indépendante, des éléments qu'elle assemble! Le
langage réunira-t-il, pour les cimibiner, le son et la

pensé.', si préalablement la pensée et le son n'exis-
tent pas séparés ?

Avant de parler, l'homme pense et crie ; il pense
et crie sans soupçonner le rapport ([u'il peut établir
un jour, qu'il établira bientôt entre ces deux phéno-
mènes. Le cri pr.mitif de l'enfant qui souffre n'a pas
plus de sens; il ne constitue pasp'.us un langage que
le cri de l'arbre qui éclate , de l'essieu qui se
rompt.

Cependant l'enfant remarque, il ne peut pas ne
pas remarquer l'union instituée par la natuie entre
tille ou telle affection qu'intérieurement il éprouve,
et tel ou tel ébranlement de ses oiganes ; entre le

plaisir dont il jouil, par exemple, et l'accent que
dans une circonstance de ce genre prend involontai-
rement sa voix. Cette observation, il ne la fait pas
seulement sur lui-même ; il la fait encore sur ceux
qui l'entourent : tel ou tel mouvement corporel lui

apparaît comme lié, chez eux, à telle ou telle disposi-
tion volontaire, doit l'explosion lui est bonne ou
mauvaise. Il rccoiinait à des indices certains la pi-
tié et la colère, la haine cl l'amour. Mais tout cela
est appris. L'école écossaise nous prêle ici une fa-
culté interprélativo, qui, d'elle-même, sans éduca-
tion, indépendamment de toute expérience, décou-
vrirait à la première vu-, dans la voix, dans le
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geste, dans le rcgaiil, les seiitiiiienis, les pensées,

les affections de l'àine. C'est une pure lietion. Ici

eomuie partout, nous percevons ce qui est percep-

tible; niuis induisons le reste. Si j'ai perçu directe-

ment oluv. moi la douleur et le cri qu'elle m'arrache,

il me sullit de percevoir chez vous un cri analogue à

celui qui m'aura échappé ; je vous placerai, par une
induction nécessaire, dans l'élat de soulVrance où
j'étais précédemiuent nioi-niéme. Votre geste, au
contraire, votre attitude me sont-ils couiplétenieiit

inconnus? J'attends, pour leur donner un sens, que
quelque complément leur soit ajouté qui en précise

la valeur, qui en détermine la portée. Après vous
être ainsi posé devant moi, vous me caressez? Désor- ,

mais celte pose m'indiquera la bienveillance ; vous
me frappez? J'y reconnaîtrai la menace. Nous ne
parvenons pas autrement à voir l'effet dans la

cause, l'absent dans le présent, ce qui sera dans ce

qui est.

Le langage n'est pas là encore. Un mouvement
organique s'associe fatalenuMit chez nous à tel ou
tel développement spirituel. Nous l'avons remarqué;
mais nous ne tirons aucun parti de notre expé
rience; comme par le passé, nous abauilonnoiis

cette association à la nature, qui la produit seule et

sans que notre personnalité y prenne la moindre
paît ; nc.us continuons à mettre noire àme <!ans

notre voix qui la lé^c''Ie, de même que le fruit se

met dans la Heur qui l'annonce , le tonnerre dans
l'éclair qui le p:édit. Qu'importe que nous sachions

ce qui se fait, si notre savoir est stérile, si les choses
restent après, et sans modification aucune, ce qu'au-

paravant elles étaient? Cette révélation de l'iulérieur

par l'extérieur est un indice, un indice qui a la cons-

cience de lui-même; elle n'est pas un siji-.e. Que la

AoliiMli' iiiti'r\ienne ; ({u'eUe s'en. pare de ro|wralio!i

iialurclle I lue ii.teiiiicn qui nous est propre pt'uétre

le pluMiomène. H n'ira plus, connue aulrel'ois, où
Ilmpoilail la nature; c'est de nous que lui viendra
la dlit'iiiiin qu'il va suivre : nous avons nettement
déterminé la lin dont il sera le moyen. Forts de cette

invincible croyance, que tous Us iiommes, dans des

circonstances identiques , sentent et pensent de
même

;
que nos semblables, par conséquent, savent

ce que nous savons, comprenneni ce (|ue nous com-
prenons, nous imprimons librenu'nt à notre organi-

sation un de ces mouvements dont s'accompagnait

naturellement telle ou telle affection de l'âme, et cela

avec l'intention formelle d'éveiller, dans une intelli-

gence étrangère à laquelle s'ouvre la nôtre, l'idée

que nous y attachons. Le symbole alors se trans-

forme; marqué de cette eniprcinlc humaine, l'indice

est devenu une véritable parole. Le langage nalurcl

est constitué. Ces fondements une fois assis, l'édi-

lice s'élèvera peu à peu et sans qu'aucune dillieullé

sérieuse arrête le travail des ùges. Ou cri primitif

plus ou nmins arbitrairement brisé et modifié, nais-

sent des sons distincts que nos premières idées,

pour s'exprimer, se partagent entre elles. Iticnlôl

ces sons élémentaires se combinent sous mille in-

fluences diverses, et une source intarissable de sym-
boles est ouverte îi la pensée. L'intelligence cepen-

dant y puise à pleines mains, et les langues se for-

ment, plus ou moins semblaldes, plus ou moins di-

verses, selon que les circonstances au milieu des-

quelles elles se produisent se rcssemblenl ou diffè-

rent. Au début et à la base, ici comme partout, l'uni-

formité avec et par la nature
;

plus tard, et pour
couromier l'œuvre , la variété avec et par la li-

berté !

NOTE V.

ORIGINE DE NOS CONNAISSANCES.

Nous sommes heureux de pouvoir présenter ici

qu:'l(|ues extraits d'un ouvrage publié à Louvain et

intitulé Exiimcn de lu question de l'origine de nos
connaissances au point de vue de ta philosophie, par
M. l'abbé Lonay, professeur de philosophie au sé-

minaire de Saint-Trond. Ce travail remarquable a

d'abord paru par articles dans la 7îi'i'«e catholique

de Louvain, qui, comme on sait, est rédigée par les

plus éminents professeurs de la Belgique.

I Voici comment nous formulons les principes qui
nous paraissent devoir dominer toute recherche sur
les b(is de la raison et sur l'origine de nos connais-
sances.

« Premier principe. — Dans le monde de l'expé-

rience, partout où il y a action et vie, il y a un prin-

cipe actif intérieur et inné. Lu principe "d'aclion ne
s'acquiert point. C'est le fond même de la nature
d'un être. Dès que l'être est, il le possède, et il n'est

ce qu'il est que parce qu'il le possède.

< Second principe. — Tout principe actif est pour
se dévelopiier, s'exercer, agir; cl, à nniins que les

desseins de la nalure ne soient contrariés, il se dé-
Neloppe ellecliveiiienl. S'il arrive ipi'il ne puisse se

dc\elopper, il niancpie le but de sa nalure; il lesle

incomplet et iniparl'ail.» Kn ell'el, c'est l'exeicice,

c'est l'action qui c(Uoplele sa nalure. Sans dévehqi-

pemenl, lepriiuipe exisie sans doute , car <'e n'<'st

pas le déveh)ppeinenl (pii le lait cire ; mais il reste

stéiile : ce n'esl ipie li' di'vilop|ienieiil (|ui lui fait

renqdir sa di'slinalioii et qui le ((uuluit à ce (pii est

le but même de son cvistenee.

1 Triiisiciiic principe. — Tout ce qui n'esl pas Dieu
o'.i l'êlre par soi, dépend, non-senlemenl pour être,

mais cjicore et surliuil pour se développer, de con-
dilioiis extérieures cl iiécessaircs. Le nounle acies-

s-i' le à la raison n'uffie aucune esicepliou à < r prin-

cipe. Ces conditions ne sont pas l'êlre môme, ni la

cause de son action, ni la raison de ses développe-
ments. Cette cause d'action ne se trouve que dans le

principe actif et dans sa spontanéité naturelle. Mais
les conditions extérieures n'en sont pas moins indis-

pensables à l'action du principe. Sans elles, il n'y a

pas nécessairement absence de luincipe; il y a iné-

vitablement absence de développement; il y a im-
perfection, stérilité.

« Quatrième principe. — Le principe intérieur

d'aclion ne conslilue pas seul la nature d'un être.

La vraie nalure d'un êlic, sa nalure complèle com-
prend les condilions exicrieures, et en oiilre les dé-

veloppements (pii SI' loiil, siHis leur indueMce, par la

force inhérente à l'êlre. Ln èlre place en dehors de
ces condilions , par loiiséq I (ondanuié à rester

stérile, serait doue placé i')i dehors de sn nalure.

I Ciu(iiiihnc principe. — La dépendance où se

trouve tout principe d'action à l'égard des cnndilions

extérieures, pour pouvoir se développer; en d'autres

termes, la nécessité des influences exiérienres pour

les développements (l'un être, est ce qui conslilue la

loi de sa nature. Une loi nalnrclle n'est en ellel

qu'une liaison nécessaire entre une action et une
chose exléiienre qui la provoque et la dirige. Tout
developpeineni a doiii' sa loi, ipii n'est ni l'être ni le

prini i|ie d'aition, Tuais ipii est uiu' nécessité natu-

relle imposée aux actions, aux développenienis du
l'êlre. l'iiiuipi- d'aclion, lois d'actions, ai lions pai-

laiil du piiiieipe et régies par la loi : voilà ce (pii

foi nie la \raie nalure d'un èlre.

I Si.rihnc principe. — Il est des lois générales

auxquelles Ions les êlres cl loules leurs actions sont

c^'alenu'ul sminiises, et il est des lois spéciales à

cliaque genre d'êtres. Ce sont les derniercsi|ui cons-

liluenl la nalure particulière de cliaiine être cl de

chacune de ses actions.

< Septiinie principe. — Les lois spi'ciales do tous

les êtres créés se coiii;aisser.t par l'observation, l't ne
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peuvent cire connues que par elle. L'observation,

voilà le seul moyen de constater les lois naturelles,

les lois spéciales des êtres. On observe les faits, on
en saisit la liaison, la dépendance, linfluence niu-

luelle et nécessaire , on en déJuit les lois, qu'on pro-
clame telles. Les hypothèses font soupçonner les

lois; l'observation seule les fait connaître. Ce qui est

connu est ce qui est observé; ce qui n'est pas ob-
servé ou ne peut l'être reste nécessairement incer-

tain, plus ou moins probable, mais jamais connu
avec certitude. Quansl il s'agit des lois spéciales qui

régissent la nature des êtres, la science réelle est

tout entière appuyée sur l'observation; les hypo-
thèses forment le côté llottant, prolilématique de la

science.

« Voyons maintenant comment ces principes se
vérifient lorsqu'on les applique à riiommc envisagé
sous le rapport physique.

< 1° Considérons l'homme au moment qu'il vient

de naître. 11 est vivant, et sa vie se manifeste
par uiie foule d'actes. Le p: incipe de sa vie, des ac-
tions qui constituent et manifestent sa vie, est inhé-
rent à son être, en partie fait le fond de son être.

Le principe vital ne peut s'acquérir; c'est une force
active, contemporaine de cet acte mysléiieu.\ par le-

quel le Cl éateur a fait l'homme, et c'est par ce prin-
cipe que riiomme appartient essentiellement à la

nature humaine. Comme il l'a reçu en recevant
Têtre, il ne le perdra qu'en cessant d'être. Dire que
le principe vital peut s'acquérir , c'est dire qu'on
pourrait faire vivre le fer, le marbre, etc.

c 2° Mais que deviendrait l'enfant faible et débile,

si le principe intérieur de vie qu'il possède ne se

développait point ? Nous qui comiaissons l'homme,
ne voyons-nous pas en lui la perfection d'une na-
ture qui n'est qu'ébauchée dans l'enfant? L'homme
a été enfant, mais il ne l'est plus ; sa vie s'est déve-
loppée par un «îontinuel exercice ; elle a de plus en
plus complété, affermi ses forces; elle a grandi sans
cesse en puissance et en vigueur ; elle est, en un mol,
devenue parfaite,, de la perfection qui convient à la

nature humaine. C'est la même vie, c'est le même
principe de vie; mais il y a la différence qui se

trouve entre cette graine sèche et aride que je confie

à la terre, et cette fraîche rose qui épanouit au so-
leil ses fleurs éblouissantes. L'enfant devien Ira

homnif, mais s'il se développe , si sa vie n'est pas
arrêtée, contrariée, étoufl'ée. En devenant homme,
il n'aura pas une vie nouvelle, il n'acquerra pas un
nouveau principe de vie; seulement sa vie sera par-
faite , achevée , comi^ièle par les développ?nie;:ts
(ju'elle aura pris.

< 5° Sa vie se développera
,
pourvu tonletois que

l'enfant se trouve dans les conditions que la nature
lui a ren.l'jes nécessaires , indispensables. Il faut

qu'il respire l'air extérieur; il faut qu'il jouisse de
la lumière et qu'il ressente la chaleur vivifiante du
soleil ; il faut qu'il se imurrisse et qu'il s'assimile

une foule de corps et de fluides différents de lui-

même et extérieurs à lui. Otez ces conditions exté-

rieures, isolez l'homme; vous ne lui enlevez pas son
principe intérieur de vie, mais vous gênez ce prin-

cipe dans ses développements, même vous en ren-
diez les développements impossibles, et vous finissez

par détruire le principe même, en amenant la des-

truction de l'être, c'est-à-dire la mort ; la mort, qui
a sa cause moins dans la destruction du principe
intérieur que dans la suspension des influences ex-
térieures à l'être.

< 4" C'est dans tout cet ensemble qu'il faut chercher
l'homme tel que nous l'envisageons ici; c'est dans
son principe de vie, dans les actions t]ne produit le

principe, et enfin dans les conditions cxléiieiins qui
gouvernent ces actions qu'il faut étudier tu ii:itiiie

de l'homme. Kn cfl'et, isolez-vous le piiiuipe vital

des influences (|ui p.é-;ident à ses (leveioppi'nieiits,

ou ne considérei-\ous (|uc cos influences exté-

rieures, vous n'avez pas l'homme; vous ne saisissez

pas sa véritable nature. Sans le principa intérieur,

sans la force innée qui l'anime, l'homme ne saurait

vivre, pas plus qu'une statue de marbre ne saurait

s'animer sous l'influence des agents extérieurs, si

puissants sur nos organes. Mais aussi, sans l'action

de l'air, sans la nourriture que la nature lui assigne,

sans la vivifiante influence de la lumière, de la cha-

leur et de tous les fluides qui nous pénètrent, notre

principe vital reste stérile, languit , et, à un ceitain

degré de privation et d'isolement ,
périt et meurt

sans ressource. Ainsi donc laissez à l'homme son

principe de vie, dont vous ne pouvez le dépouiller

sans détruire son être même; mais isolez-le des

conditions extérieures imposées à son exercice, vous

le placez en dehors de sa nature, et vous le condam-

nez inévitablement à la mort ,
parce qu'aucun ètic

ne peut vivre dans des conditions opposées à sa na-

ture, et que l'isolement complet c'est la mort.

« 5°. C'est dire que la vie physique de l'homme a

ses lois naturelles ou ses nécessités auxquelles elle

est immuablement soumise. C'est pour l'homme une

nécessité de respirer l'air, de se nourrir, de se pé-;

nétrer des secrètes influences de tous les êtres qui

l'environnent. Cette nécessité, il ne peut s'y sous-

t-aire en partie qu'aux dépens des développements

parfaits de sa vie; il ne peut s'y soustraire entière-

ment que sous peine de mort. Les lois naturelles de

sa vie, les nécessités de sa vie, les influences indis-

pensables à sa vie, entrent donc dans sa nature tout

autant que le principe vital qu'elles régissent. Elles

ne sont pas l'être vivant; elles ne sont pas le prin-

cipe de vie; mais, sans elles, il n'y a, à proprement

parler, ni homme, ni vie humaine, ni manifestation

du principe vital, parce qu'elles sont les conditions

nécessaires de tout cela.

« 6° Tous les êtres vivants sont, comme tels, sou"

mis à des lois spéciales, qui sont les lois de la vie.

Ainsi tout ce qui vit est en contact avec l'air, et ali-

mente sa vie en s'assimilant des corps étrangers :

teUe est la loi propre de la vie, à laquelle l'homme

est soumis précisément comme le moucheron. 11 est

d'autres lois encore particulières à la vie, sans doute ;

mais, pour éviter les longueurs, nous nous bornoiis

à rappeler ce principe, que c'est dans les lois spé-

ciales de la vie qu'il faut chercher la vraie nature de

tout être vivant, et par conséquent de la vie hu-

maine.

I 7" Mais aussi jamais vous ne connaîtrez les lois

de la vie organique, si vous ne les observez, si vous

ne les constatez par un examen long et attentif des

faits qui tonibeiit sous les yeux. Je sais que la res-

piration implique une loi nécessaire, parce que je

Viiis que tous les hommes respirent l'air, qu'ils

soutient quand la respiration est gênée, qu'ils meu-
rent quand elle est interrompue, .le le sais, p.arcc

que l'observation me l'a montré. Je sais que c'est

là une nécessité, une loi de la nature de l'homme,

comme je sais que c'est pour lui une loi et une né-

cessité de mourir. Noms connaissons donc les lois

de la vie humaine, parce que ces lois sont manifes-

tées dans des faits connus par l'observation, et ipie

l'expérience montre toujours les mêmes. Cette coi;-

naissance n'est pas le résultat d'un raisonnemeiit

abstrait, nous le savons parfaitement bien ; elle ex-

prime les nécessités auxquelles les faits nous mon-
trent la vie humaine immuablement soumise. Et que

dirions-nous, ipie dirait le genre humain d'un phi-

losophe qui, écartant tous les faits et fermant les

yeux aux résultats positifs de l'expérience, viendrait

nous présenter une théorie de la vie hunniine où

siM-ait niée la nécessité, c'est-à-dire la loi de la res-

piiatio.'i et de la nutrition, ou bien dans laiiuelle

l'homme vivrait et se reproduirait comme la plante?

Ne dirait-on pas que ce prétendu philosophe substi-

tue ses visions à la nature, et remplace les lois né-

cessaires à la vie par des hypothèses sans réalité?
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« Considéions maintéiiaiil riiomme dans ses fa-

cultés plus relevées, (>l pour plus i!e clarté, atla-

olions-iious à U!ie seule de ces facultés, la faculté

de sentir. Cet examen prouvera comliien il est vrai

que les principes établis plus iiaut sout d'une appli-

cation géi:eiale.

€ Il est évid:'nt que la faculté de sentir est inté-

rieure et innée ; aussi mus les philosophes sont una-
nimes sur celte vérité. La /acuité de sentir n'est pas
acquise, ne vient pas du deîiors; elle est inhérente à

l'âme humaine, elle tient aa fond même de l'intelli-

gence, où elle a ses racines. Pour en trouver la pre-

mière origine , il faut renioiiter par la pensée jus-

qu'à ce moment mystérieux où Dieu créa l'àme hu-
maine , et avec l'être lui conimuni(iua toutes les

puissances qui la constituent et la distinguciit. La
volonté de Dieu , l'acte créateur de sa toute-puis-

sa=ice, voilà la seule raison et la première origine de
la faculté de sciitir.

« En soitant des mains de Dieu , en arrivant à

l'existence, l'àme humaine possède tontes les puis-
sances, toutes les forces qu'elle peut jamais avoir;

file est parfaite, en ce sens qu'elle poile en elle les

principes de toutes ses actions futures. Ma faculté

de sentir n'a donc pas commencé d'être en moi à
telle ou telle époque de la vie; elle n'est pas d'hier

ou d'aujourd'hui : elle a commencé lorsque moi-
même j'ai commencé d'être. Mais ses développe-
ments ont commencé : à une certaine époque de
ma vie, il y a eu un.moment où mes yeux se sont
ouverts à la lumière du -jour, et où tous mes sens se

sont comme éveillés et épanouis pour recueillir les

impressions des innombrahles objets quc> la nature

étale devant eux. Et
,
je le sais sans po'ivoir me

tromper, si je n'avais pas eu ces diverses sensations,

si ma faculté naturelle de sintir n'était pas enii ée en

exercice, si elle ns s'était pas développée, elle serait

restée imparfaite, incomplète, et elle aurait manqué
'tf but de sa nature, la fin pour laquelle elle a été

oréée. Elle existerait, sans doute, quand hien'mèaie
je n'aurais jamais eu aucune sensation

, quand ja-

mais elle ne se serait manifestée par aucun acte ;

mais elle serait stérile , semblable à une foice qui
dort dans le sein de la nature, ou à un germe infé-

cond daus lequel la vie ne se révèle par aucun signe

apparent.

t C'est pour agir que la faculté de sentir n«.us a

été donnée; c'est pour se développer qu'elle existe :

agir et se développer, telle est sa nature. Mais ces

développements sont-ils possibles sans conditions

extérieures et dilférenles de la force spontanée qui
est en nous? Voyez cet admirable appareil d'organes
qui entourent notre âme et lui seivenl d'instru-

ments; pénétrez aussi loin que possible dans leur

mystérieuse structure; considérez la délicatesse in-

finie et l'ordre prodigieux des éléments qui les com-
posent. De ces merveUles, portez vos regards vers

d'autres merveilles : considérez cette lumière ré-

pandue dans la nature, ces fluides subtils qui pénè-
trent nos organes et les êtres dont nous sommes en-
vironnés; saisissez par la pensée les rapports in-

times qui unissent toutes ces choses avec nos or-

ganes, et nos organes avec l'âme elle-même, et alors

vous aurez une idée des conditions dont dépend
l'exeicice de nos sens. Retranchez la moindre de
ces condiiio.is et de ces inllueacts extérieures, et

l'âme aussitôt est gênée dans l'exercice de ses sens;

retranchez les principales, et toute action des sens

est suspendue. Vous ne détruisez pas le principe
;

il est là toujours le même, alors que toute action,

toute sensation a cessé , est devenue impossible
;

mais il est stérile, infécond : c'est une faculté qui

existe, mais qui n'agit plus. Ainsi un aveugle-né n'a

jamais vu la lumière et ses brillants phénomènes.
Puu'ciuoi? parce qu'il manque peut-être du sens de

la vue? Non, car par là même qu'il a une âme, qu'il

est homme, il possède ce sens. Mais ses organes sout

viciés; ils ne peuvent ni recevoir ni transmettre à

l'âme les influences sous lesquelles la facullc de
sentir agirait et se manifesterait ; là est tout le mys-
tère. Faites tomber le Toile qui couvre ses veux ;

enlevez l'obstacle qui l'isole des êtres pour lesquels
il est fait, et aussitôt son âme, secondée par les or-
ganes, saisira les innombrahles merveilles de la lu-
mière. Et pourtant cet aveugle n'aura pas acquis une
facilité nouvelle; seulement il seia rentré dans les

conditions naturelles de son êlie, et placée ainsi sor.s

les influences que la nature a rendues nécessaires ;

sa force intérieure, innée, aura pu se développer eii

toute liberté.

t II y a donc des lois indispensables auxquelles les

sens sont naturellement soumis dans leur exercice.

Nous n'insistons pas, parce que la chose est trop
évidente et n'est contestée par personne. Ces loi»

sont aussi nécessaires que le principe intérieur qui
nous rend capables de sentir, puiscpie la suspension
de ces lois entraîne inévitablement la suspension de
la sensation même. Et comme c'est l'aciion et le

développement qui perfectionne les sens; cimmc
c'est leur nature d'avoir des sensations, il est évi-

dent que les lois qui régissee.i la sensation, et sans
les([iielles la sensation n'est pas possible, sont aussi

naturelles que le principe même de toute sensation.

En un mot, la vérilalle r.&ture, la nature com-
jdète des sens implique nécessairement et une
lo:ce intérieure capable d'a^^ir , et une loi exté-
rieure d'action, et une action conforme à ces deux
termes et produite par leur mutuel rapport. Retran-
chezou la facullédesentir,oula loi d'après laquelle elle

doitagir, ou enfin la sensation, qui dépend de l'une eu
de l'autre, voustronquez la nature de nos sens, et vous
condamnez l'âme humaine à n'atteindre jamais le

but naturel pour lequel Dieu lui a donné ses admi-
rables puissances,

1 Ces bis, ces nécessités naturelles, comment les

cojinaissons-nous? Comment les philosophes sont-
ils parveaus à la connaissance certaine et exacte
des lois qui régissent la sensation? Il est impossible
d'hésiter un instant sur la réponse : ils y sont par-
venus par l'observation , et uniquement par ce

moyen. Voici comment ils ont procédé. Ils se so;.t

aperçus, par exemple, que pour avoir la sensation
de la vue, pour saisir les images des objets sensibles,

l'homme se sert de ses yeux et d'aucun autre organe.
Toujours guidés par l'observation, ils ont vu que ces

organes devaient être constitués d'une certaine fa-

çon, et que, sans certaines[conditions essentielles, ils

étaient inutiles et lavue impossible. Ils ontremarqué
encore qu'en vain les yeux seraient parfaitement dis-

posés, si l'objet à percevoir n'élait placé dans uc
certain milieu et à une certaine distance. Et comme
les mêmes faits se renouvelaient timjours, soit

lorsque la vision s'accomplissait régulièrement, soit

lorsqu'elle était gênée ou entièrement suspendue, ils

ont dit que ces faits impliquaient et manifestaient

des nécessités auxquelles le sens de la vue est sou-
mis. Ils ont dit que ces nécessités étaient les lois

naturelles de la vision. De là, dans toutes les philo-

sophies du luonde, ces axiomes qui expriment si

bien la nature de la vision : que les organes soient

bien consiilués ; que l'objet soit à une juste distatice ;

qu'il soit placé dans son milieu naturel. Personne ne
le contestera, ce sont les véritables lois qui régissent

les actes de notre faculté de voir; et comme la con-
naissance de ces lois est uniquement le résultat de
l'observation et de l'expérience, on est sûr qu'elle

renferme la science réelle et positive du sens de la

vue.

< Occupons-nous enfin de la raison, cette reine

de nos facultés, par laquelle l'homme est vraiment
homme ; et voyons si les principes qui nous ont

guidés jusqu'ici ne peuvent pas aider à résoudre

une question qui, après tant de recherches, semble
encore aujourd'hui indécise.
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< Quelle est l'oriyine des idées de la raison ?

iioiiiiiii; l'ail el capable de rétlexion, je inc re|)lie

sur moi-inéiiie, je trouve en moi les ioées d'être, de
substance, d'inlini, l'idée d'un Dieu créateur et con-
servateur de l'univers, cells de bien et de mal mo-
ral, de devoir, de justice, d'ordre, etc. D'où me
viennent ces idées qui font la base et la vie de mon
intelligence? je ne les ai pas eues toujours, du moins
je suis sur qu'elles ne se sont pas manifeslées tou-

jours ; et, pour m'en convaincre, je n'ai qu'à jeter

les yeux sur l'enfant, où je n'en aper(;ois aucune
trace : comment doac oiit-elles apparu en moi, et

par quels moyens se sont-elles, une première fois,

manifestées dans mon intelligence?

1 En consultant l'analogie, en nous tenant à la

doctrine commune des philosophes les ])lus émi-
nenls, nous savons, à n'en pouvoir douter, que la

raison, pour se développer, dépend de certaines lois

extérieures. Nous n'avons pas dit encore quelles sont
ces lois ; mais nous savons qu'elles existent. H s'agi-

r.iit maintenant de rechercher quelles sont les lois

siiéciales qui piésident à la formation de la raison,
el d'indiquer la méthoJe à suivre pour les constater
d'une manière sûre. Alors nous parviendrions à con-
naître la véritable nature de la raison, puisque nous
connaîtrions les lois particulières qui gouvernent
ses actes et son existence.

I D'abord, en ce qui regarde la méthode à suivre
pour découvrir et constater sûrement les lois qui
président aux développements de la raison, il est
inutile, pensons-nous, de prouver qu'on ne saurait
faire une science sérieuse et positive en se conten-
tant de simples hypothèses. Qu'un philosophe, par
un effort de la pensée, conçoive un système où les

développements de la raison se trouvent expliqués
etenchainés d'une manière plausible, qu'il construise
la nature de l'intelligence d'après un certain moilèle
qu'il a dans l'esprit, et qu'il le fasse sans choquer
ouvertement les lois île la logique, à peu près comme
en Allemagne cliaque philosophe, de nos jours,
constru t et explique l'univers; rien n'est fait encore.
L'accord logique et l'eiichainenient des idées prouve
une conception ingénieuse, il ne prouve pas la réa-
lité ! La seule chose qui prouve la vérité, la réalité

d'une théorie sur les lois de la raison, c'est la con-
formité de cette théorie avec les faits : les faits, voilà
la base et la mesure de tout système vrai sur l. s

lois de la raison. La raison telle qu'elle pourrait
exister sans contradiction, la raison à l'état de pure
possibilité logique, la raison, dans un élat abstrait et
dans une nature autre que la sienne, n'est pas
l'objet de nos recherches; car rien de plus stérile
que ces laborieuses hypothèses. Mais ce que nous
voulons connaître, c'est la raison telle qu'elle est
effectivement, dans son élat réel, en un mot, dans
sa nature, sa nature actuelle. Or ici les réalités ne se
révèlent que dans les faits et par les faits. Si nous
voulons savoir ce qu'est la raison, il faut l'étuilier

dans ses actes; si nous désirons connaître les lois
((ui la gouvernent, il faut nous adresser aux faits,

el pour constater sa nature réelle, il faut recourir
aux enseignements de l'expérience. En un mot, la

iiiéihoile, et la seule méthode à suivre ici, c'est la

mélliudc d'observulion.
f Frappée des divisions qui désolent le camp de

la philosophie, et surtout de la stérilité de tant
d'ardentes recherches, l'école écossaise se de i anda
s'il ne serait pas possible de meltre fin à ces inter-
minables luîtes, et d'asseoir enlin la philosophie sur
des principes ceriains. Et comme, depuis Bacon, la

méthode d'observation avait fait faire aux sciences
naturelles des progrès merveilleux, elle se demanda
encore si l'on ne pourrait donc pas appliquer aux
sciences philosophiiiues h- procéJé auquel la phy-
sique était redevable de tant de précieuses décoù-

(972) Des déreloi>pemcnts du moi liwnniii, cliap. I".

vertes. Elle crut à la possibilile et à l'induliitalile

succès de celte entreprise; et ce fut pour la réaliser

qu'elle formula ce principe fécond : que pour con-

naître les lois de la raison, il fallait s'adresser aux
faits, et les observer avec la plus scrupuleuse at-

tention.

I C'était là, ce nous semble, une sage pensée, et

qui, à notre avis, restera dans toute philosophie qui

aspire, non pas à d'ingénieuses hypothèses, mais à

la vérité simple et positive, comme l'a faite la na-
ture. Mais les Ecossais restreignirent trop leur mé-
thode : ils crurent que la seule observation légitime

élait l'observation intérieure; de sorte que tout phi-

losophe qui voulait être lidèle à leurs préceptes

devait, pour arriver à la connaissance réelle, se

borner à examiner les phénomènes de son propre

esprit. Toute autre observation élait déclarée illégi-

time, ou du moins ne pouvait conduire qu'à des

résultats hypothétiques et inceilains. Par là même,
les Ecossais furent obligés de proclamer que toute

question à'origine échappait à la science, cl en ce

qui concerne notre sujet, ils déclarèrent sans détour

que le problème de la formation de la raison élait

scientifiquement insoluble, et que la philosophie ne
saurait jamais avoir là- dessus que des hypothèses

plus ou moins probables, mais nécessairement pro-
blématiques. Eu effet, comment se pourrait-il qu'un
philosophe, fût-ce le plus pénétrant et le plus patient

des hommes, arrivât, en étuditnt les phénomènes
de son propre esprit, à ce premier moment où il a

eu l'usage de sa raison, et qu'il saisît, par l'obser-

vation, sa raison même se formant par la connais-
sance explicite des grandes vérités morales? En re-
montant le cours de notre vie, nous pouvons, à

l'aide de la mémoire, arriver à ressaisir (juelques-

uiis des événements les plus saillants de notre pie-

niière enfanc* : nous souvenir du moment où, pour
la première fois, nous avons eu la coniials.;aiiCe de
Dieu, de la loi morale, et nous voir, et nous obser-
ver dans ce moment, jamais. C'est pour cela que les

Ecossais ont rangé celle question d'origine parmi les

problèmes insolubles : ils l'ont fait, et ceci mérite
notre attention, parce qu'il aurait fallu des faits pour
la résoudre, el que, dans leur opinion, ces faits nous
maiiquaient.

c M. Aiicillon adopte en partie les doctrines écos-

sa;s;^s. i La première partie rie noire vie, dit-il,

« s'écoule sans que nous sachions nous observer,

c faute d'attention réiléchie. A l'époque où le goût
« et le besoin de la réflexion se font sentir et de-

« viennent dominants, nous nous trouvons en quel-

« que sorte tout faits, et il nous est impossible de
t reprendre notre vie par ses commencements, el de
I découvrir comment nous sommes devenus ce que
t nous sommes (972). t Mais il les modifie heureuse-
ment, et nous parait compléter la méthode écossaise,

en ajoutaut à l'observation purement inléricuie

robservation(?.T/(?/!C«re, dont, on ne sa il trop pourquoi,

les Ecossais faisaient si peu de cas. i Nous tâchons
« donc, dit-il, de suppléer à ce qui nous maniiuj
< toujours, même sans qu'il y ait de notre faute,

« pour posséder toute l'histoire de notre vie, en oh-

1 servant avec la plus grande attention possible, le

< i'évelo))pement des eni'ants (975). > Là est la vérité,

et là est la véritable méthode psychologique, non |)as

tronquée comme chez les Ecossais, mais complète, 1

1

telle que la nature nous l'indique elle-même. Il faut

donc observer les faits, et voir comment la raisoa

se développe dans les enfants. Si par le moyen do

l'observation nous parvenons à constater des faits

généraux el toujours les mêmes, nous seions con-
duits à la connaissance des lois véritables de la rai-

son, et par conséquent nous saurons quelle est sa

nature réelle. Or, que trouvons-nous si nous inter-

rogeons les faits, et si nous nous en tenons à une
sévère observation? Là est la question décisive, à

(>73) Ibid.
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laquelle nous no voyons qu'une réponse séiieuso,

que nous formulons en peu de mots : Venseiynemeiit

\ social est lu loi nnlurelle ijui préside aux premiers

j développeinenls de lu raison. Ou bien, si l'on veut,

dans l'ordre de la nature, renseignement social est

la loi d'après laquelle les idées innées à la raison
arrivent à l'état de perceptions ou de connaissantes
actuelles.

€ Qu'il nous soit permis, avant de prouver cette

thèse, de nous bien expliquer sur l'idée de loi : les

faits prouvent que cette expl cation est nécessaire.

Nous ne cherchons pas l'origine première des lois

qui gouvernent notre intelligence ; nous ne préten-

dons pas expliquer leur mode d'action : toutes les

lois ont leur raison dernière dans la volonté de
Dieu, où se trouve aussi leur explication délinitive.

Ici nous nous bornons à considérer ce que sont les

lois en tant qu'elles se manifestent. Or une loi est

une nécessité imposée aux êtres. La respiration est

une loi de notre vie physique, parce que c'est une
nécessité naturelle de celte vie. L'action des objets

extérieurs sur nos organes est une loi de la sensa-
tion, parce que c'est une nécessité imposée à notre

faculté de sentir. I,e principe de causalité est une
loi de notre intelligence, parce que c'est une néces-
sité qui s'impose à tous ses actes. Ajoutons que Ct'tte

nécessité présente deux caractères diû'érenis : d'un

côté, lorsque les condilioiis voulues par la nature

se trouvent réunies, l'eflet est inévitablement pro-

duit ; de l'autre, lorsque L's conditions manquent,
l'ell'et ne saurait se produire. C'est-à-dire qu'une loi

se manifeste de deux manières différentes, tantôt

par une influence et des effets positifs, tantôt s'il

est permis de le dire, par une influence et des effets

négatifs. Lorsqu'elle s'applique à un être, l'effet

qu'elle doit naturellement amener est nécessaire-

ment produit ; et lorsqu'elle ne peut s'appliquer,

l'effet ne se proJnit pas et ne saurait se produire.

11 sera facile au lecteur de vérifier ces principes

dans les exemples qui précèdent, ou dans tout autre

exemple enipruiué à une partie quelconque de l'orJic

universel.

« Or, comment se fait le développement de la rai-

son dans les enfants ? Conmient arrivent-ils à l'usage

de la raison? Que nous apprend l'observation sur la

loi piemière de nos connaissances rationnelles?

< L'homme naît dans la société : au moment
qu'il ouvre les yeux i» la lumière, l'enfant trouve à

côté de lui un être de mèine nature que lui, mais
dont la raison est formée, et qui va lu» donner les

premiers soins que la nature lui a rendus indispen-

sables. Ainsi placé sous l'influence et l'action non
interrompue d'une intelligence en plein exercice, il

y resteia pendant les premières années de sa vie.

La voix de sa mère frappera à tout instant son
oreille; la langue qu'elle lui parle deviendra la

sienne ; insensiblement ses facultés intellectuelles

se développeront sous l'action de la société au sein

de laquelle il grandit ; un jour il aura l'usage de sa

raison ; il deviendra un être moral, responsa-.le de
ses actes ; et jouissant de la raison et de la parole,

il entrera plus profondément dans la société orageit.-.e

de la vie humaine, selon l'expression de S. Au-
gustin (97i). Ce n'est pas tout : A son début, la i ai-

son de l'enfant sera la traduction et comme l'image

de ceux qui l'entourent; elle représentera à peu piès

trait pour trait les connaissaiices, les erreurs, les

préjugés de la société où il commence à vivre. C'est

ainsi que les choses se sont passées pour nous tous;

c'est ainsi qu'elles se passent aujourd'hui sous nos

yeux et dans tout l'univers ; c'est ainsi, pour tout

dire, qu'elles se sont passées toujours dans tous 1. s

lieux et dans tous les temps. Tout homme qui a

(974} « Vii;c hiiinan:p procelosam soriotalem allius In-

gri-ssiis suiM. » Coii',e s lit), i, ca|i. H.

('•73) «Cf. Giisp:tr Himser, ou eiemple d'un nllewat

sur lu'i-ie de l'ûm,- limniKuc, o.ir U cIicmù r de l'citr-

l'usage de la raison y est parvenu sous l'influence

d'une raison déjà formée, sous l'action d'un ensei-
gnement social : voilà le fait; rien au monde de
plus positif, de plus universel, de plus constant que
ce fait. Est-il possible de n'y pas reconnaître une
loi de la raison, une néccssiié naturelle imposée à
ses développements? Se pouirait-il qu'un fait, qui
jamais ne se dément, n'impliquât aucune nécessité,

aucune loi naturelle? C'est-à-dire, peut-on croire
que l'homme ne soit pas dans sa véritable nature,
lorsqu'il naît dans la société, lorsqu'il est élevé,

instruit par la société, et conduit par ses enseigne-
ments à l'usage de la raison?

c Ce que nous venons de dire n'exprime que l'in-

fluence positive de la loi de la raison ; mais cette loi

se manifeste encore par son influence négative. En
effet, une constante expérience, que n'a jamais dé-
mentie un seul fait, prouve que tous les infortunés
qui, avant l'usage de leur raison, ont été séquestrés
delà société, sont restés de grands enfants jusqu'au
moment où la société, les recueillant dans son sein,

les a initiés à la vie morale. Ici nous pourrions ci-

ter une foule de faits, surtout un fait qui s'est passé
de nos jours et qui a ému toute l'Allemagne ; nous
voulons parler de l'histoire de Gaspar Hauser, l'en-

fant de Nuremberg. A peine entré dans la société, à
peine initié à ses premiers enseignements, Gaspar
ilauser manifesta les plus heureuses dispositions,
et montra même un esprit distingué. Et pourtant,
avant toute instruction, sa raison était tellement eii-

doiinie, son intelligence tellement morte, que, pour
qualilier le crime qui l'avait isolé de la société de
ses semblables, un écrivain allemand inventa le mot
iVassassinat del'àme{91a). Mais nous croyons pouvoir
renvoyer nos lecteurs à la Louique de riôtre respec-
table ami, M. Ubaghs, qui a "recueilli la plupart de
ces faits, eu indiquant les sources et les autorités.
Seulement nous dirons un mol de la célèbre Mlle
Leblanc. Lorsqu'elle fut trouvéi^ , en 1751, dans la

forêt de Joigny, près de Chàlons, elle était dans
toute la force de la jeunesse, et paraissait âgée de
quatorze à dix-huit ans. Pourtant c'était une vraie
sauvage; non pas comme ces sauvages de l'Amé-
rique, qui, malgré leur t!égradati;;n, ont un langage
articulé et l'usage de la raison ; mais elle était dans
cet état que llobbes et Rousseau, dans leurs icves
extravagants. Ont appelé l'état de nature, sans lan-
gage et sans aucun usage de sa raison. « Ne con-
t naissant aucune langue, dit L. Racine, qui l'avait

• interrogée après son instruction, elle n'articulait
t aucun son, et formait seulement un cri de la gorge
« qui était effrayant. Elle savait imiter le cri de
< quelques animaux et de quelques oiseaux (976)... >

Ce qu'il y a de plus étonnant en ceci, c'est que
Mlle Leblanc avait eu une compagne avec laquelle
elle avait vécu jusque-là, et qu'elle n'avait perdue
que depuis trois jours. Les idées qu'elle portait dans
sa raison , le spectacle de l'univers , la présence
même d'une compagne , n'avaient pu faire sortir
Mlle Leblanc de l'enfance. L'ense gnement opéra cet
effet en très-peu de temps, et, après son instruction,
cette Ulle intéressante se moniia capable de com-
prendre et de pratiquer les plus belles vertus du
christianisme. « Voici donc une lille, dit Racine,
« qui, élevée parmi les animaux, et longtemps privée
< comme eux de la parole, n'a en d'autre objet que
« de chercher la nourriture de son corps. Sitôt
« qu'elle entend les hommes se parler, elle a bientôt
1 appris la manière d'exprimer comme eux ses pen-
« sées ; sitôt qu'on lui parle de cho.ses spirituelles,
« elle les conçoit. (977) >

« Le triste état des sourds-muets vient ajonlor un
nouveau poids à la preuve que nous proposons ici.

6«c/i. (AllPin.).

(976) ii£i.7rtirfisseii:«ii(jMi (a/i7/fsaHro,7«,ordiuïiremeiit
n hi Mille (le I lipilre sur l'ho.nme, »

('j;7) I LoL'o cil. »
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F-ri effL'l, quoique vivant au milieu de leurs sembla-

bles , et pouvant communiquer avec eux par la

moyen des gestes, ils arrivent à Tàge miir sans ar-

river à l'usage de la raison, à moins qu'une instruc-

tion intelligente n'ait éveillé en eux ces précieuses

facultés qui, dans quelques-uns, grâce à renseigne-

ment social, se sont montrées si puissantes. Il est

vrai, les sourds-muets, même avant toute instruc-

tion proprement dite, se conduisent extérieurement

à peu près comme ceux qui les entourent; plusieurs

montrent dans leurs actions, leur posture, leurs

gestes, une piété qu'on croirait appuyée sur la con-

naissance et l'amour de la religion. Mais' qu'on ne

s'y trompe pas ; car, après leur instruction, alors

qu'on est sûr que leur intelligence s'est éveillée sous

l'action sociale, ils avouent qu'ils ont toujours agi

machinalement , sans comprendre le sens de ce

qu'ils faisaient, obéissant en tout à une pure habi-

tude d'imitation. Ici nous ne citerons pas des faits ;

il faudrait trop citer. Qu'il nous suflise de dire que les

nombreux témoignages des instituteurs de sourds-

muets, réunis aux témoignages de ces infortunés

eux-mêmes, ne laissent aucun doute raisonnable sur

la proposition que nous venons d'énoncer (978).

i ?; ils !(>':;< Jonc pouvoir conclure que l'en-

seignement social est nécessaire au développement
primitif de notre intelligence ; il est nécessaire,

puisqu'en premier lieu, partout où l'enfant est sou-

mis à l'inlluence sociale, il arrive inévitablement

à l'usage de la raison au moment marqué par la

nature, et pourvu qu'il n'y ait pas dans ses organes

un vice que l'on ne saurait ni guérir ni expliquer

complètement dans aucun système; il est nécessaire,

puisqu'en second lieu jamais l'homme soustrait à

toute influence sociale n'arrive à l'usage de sa rai-

son. Il est impossible de constater par l'observation

ou par l'histoire l'existence d'un seul homme qui,

sans le s?coais d'aucun enseignement , soit effecti-

vement parvenu à la co'maissance des grandes vé-

rités de l'ordre intellectuel ou moral. Là est donc la

loi première du développement des idées innées ; et

ainsi il est démontré que cette loi est aussi naturelle

que les idées mêmes, puisqu'elle est i.é^essaire à

leur développement.
« Cette doctrine ne plaît guère au rationalisme

moderne , et certes il est facile de comprendre les

motifs de ses répugnances. En effet, le rationalisme

a pour piincipe, et il le proclame bien haut, que
dans toutes ses connaissances la raison est indépen-

dante, comme dans ses déterminations elle est auto-

nome ; c'est-à-dire que , dans l'ordre spéculatif

comme dans l'ordre moral, la raison est sa loi à elle-

même et ne relève que d'elle-même. Comment pour-
rait-il donc, en restant conséquent avec lui-même, et

sans renier ses principes, ne pas soutenir la sponta-

néité absolue de h raison, et comment pourrait-il

admettre sa dépendance à l'égard de la société, pour

ses développements primitifs? Aussi, les philosophes

qui appartiennent à l'école rationaliste , tout en se

divisant sur la manière d'expliquer l'origine de n()s

<onnaissances rationnelles, sont presque tous d'ac-

cord po'.ir admettre l'absolue spontanéité de la rai-

.son dans l'acquisition de ces connaissances. Les
uns diront, avec Locke, que toutes les idées viennent

de la sensation comme de leur source première. Les
aulies iilibincront, avec Platon, qu'elles sont dans
rameau moins du moment de son union avec le cor));.

Les antres, avec Deseartes, et surtout avec Cousin, as-

sureront que la raison, faculté primordiale, se déve-

loppe à un moment incomm, et arrive à la perception

actuelle des vérités de principe. Maïs tous s'enten-

dront à dire que, dans tons les cas, ce développement
se fait sans le secours de l'enseignentent social, et

s'ils ne le disent pas, du moins toujours ils le si'.p-

poseni.

« Que le rationalisme affirme on suppose l'absolue

indépendance de la raison a l'égard de l'enseigne-

ment Social, c'est un point qu'on ne saurait, ce nous
semble, contester sérieusement. Mais ce qui ne nous
parait pas moins incontestable, c'est que les philo-
sophes qui l'affirment ou la supposent sont réduits
à l'affirmer ou à la supposer gratuitement, sans pou-
voir jamais citer un fait, un seul fait positif et Lien
avéré qui serve d'appui à leur doctrine. Qu'on ouvre
les écrits des rationalistes les plus distingués; qu'on

y cherche avec une scrupuleuse attention un fait

quelconque qui légitime leur principe, on n'en trou-

vera pas un seul. Et sans doute, tout le monde voit

la portée de cette observation. Mais voici ce que
plusieurs font dans leurs brillantes hypothèses, lis

prennent un homme né et élevé dans la société,

iormé par l'enseignement de la société, jouissant du
plein usage de sa raison, grâce à l'action de la so-

ciété, un homme, en un mot, qui, depuis sa tendre
enfance, n'a pas cessé de puiser abondamment dans
le trésor des connaissances sociales, et puis ils di-

sent que cet homme est abandonné à lui-même, aux
seules lumières de sa propre raison, qui ne s'appuie

que sur elle-même, et ils appellent cela n'avoir peur
guide que sa raison native. De cette manière, il leur

est facile de montier que la raison est capable de
grandes clioscs, et que c'est uniquement d'elle-même
qu'elle tire ses connaissa-.ices les plus relevées. C'est

ainsi que bien des fois nous avons lu, dans les

écrits les plus sérieux, qiie Socrate et Platon ont été

laissés à eux-mêmes, que leur raison a été aban-
donnée à ses propres forces , et que c'est unique-
ment par sa puissance native qu'elle s'est élevée à
la hauteur où se sont placés ces grands hommes.
Platon, laissé à lui-même et aux seules forces.de sa
propre raison! C'est à n'en pas croire ses yeux. Eh
quoi ! Est-ce donc que Platon a été élevé loin des
hommes, dans un désert, parmi les animaux et dans
la société des ours? N'est-il pas né dans une so-
ciété fforissante ? Sa raison ne s'est-elle pas éveillée

sous l'influence de la plus brillante civilisation ?

N'a-t-elle pas été cultivée par des maîtres habiles ?

N'a-t-elle pas été plus tard s'enrichir des trésors de
l'Egypte et des antiques doctrines de l'Asie? Com-
ment donc le rationalisme peut-il penser et dire que
Platon a été laissé à ses seules forces natives? que
l'élévation de son génie prouve l'indépendance ori-

ginaire de sa raison? qu'elle s'est formée par elle-

même, puisque, arrivée à sa maturité , elle s'est

montrée si puissante? Nous le comprendrions, si

Platon était né dans un désert, et avait grandi dans
un complet isolement ; nous n'y trouvons qu'une
absurdité, quand nous le voyons "naître et grandir
dans cette Athènes, déjà alors le centre des lumières
et comme l'oracle de la Grèce.

« 11 est peu étonnant que le rationalisme com-
mence à hésiter, car il hésite. Quelques-uns de ses

partisans, pressés par les arguments des philosophes
chrétiens, et vaincus par l'évidence des faits, n'osent

plus défendre ouvertement la spontanéité absolue de
la raison dans son premier développement; plu-

sieurs en viennent même jusqu'à reconnaître la né-
cessité naturelle de l'enseignement social. Nous ne
citerons qu'un petit nombie d'exemples, mais biea
dignes d'attirer l'attention des hommes sérieux. En
Allemagne, Schelling et Hegel reconnaissent formel-
lement que l'éducation sociale est la condition na-
turelle du développement primitif de nos idées reli-

gieuses et morales. Ce sont là sans doute, pour tout

philosophe deux autorités du plus grand poids.

D'un autre cô;é, AVegscheider accepte et défend ou-
vertement cette même doctrine dans ses Institutio-

nes tlieologiœ cliristiauœ dvgmaticœ, parvenues au-
jourd'hui au moins à la septième édition, et pendant
longtemps adoptées dansun grand nombre de Facultés

de théologie protestante. Nous ne parlons pas du cé-

lèbre Lessing, parce qu'il a écrit avant les contro-

('J7S) u C.fr. G.-C. Liuoas. Lofiar f'e.ne.ita, pin ii, c. I, i. i
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verses actuelles; mais il est probable que son Edu-
cation du genre liumnin a donné aux esprits, en Al-

lemagne, iinipnlsion à laquelle obéissent , de nos

jours, les représentants les plus distingués de l'école

rationaliste. En France , récolc éclectique ne se

montre plus aussi dédaigneuse qu'autrefois, et l'un

de ses plus fermes soutiens, M. Em. Saisset, que

distinguent une rare intelligence et une grande

loyauté, vient de faire des aveux qui, s'il est consé-

quent, le pourront conduire loin, i Au xviii' siècle,

« dit-il, la religion naturelle était fort h la mode.
i Cette chimère s'est évanouie au premier soufjle de

« l'expérience. La religion naturelle, telle au moins
« qu'on l'entendait au xvnr siècle, a un malheur
« suprême , c'est qu'elle n'e.xiste pas : c'est un être

« d'imagination et de fantaisie. J'appellerais religion

< naturelle un certain corps de dogmes religieux et

< de règles morales qui seraient communs à tout le

i genre humain, qu'on trouverait identiques, per-

t manents, éternels chez tous les hommes, sauvages
< ou civilisés, anciens ou modernes. Un tel corps de
« doctrine ne se rencontre nulle part. 11 n'y a qu'un
« seul point commun à tous les systèmes religieux:

4 c'est l'idée de Dieu ; mais je délie d'articuler un
« dogme précis qui se rencontre au sein de tous les

< cultes. La nature a placé en nous les germes sa-

« crés de la religion et de la morale ; c'est l'ouvrage

t et c'est riiouncur de la civilisation de les développer

I d'âge en âge. L'histoire de l'humanité, à son titre

< le plus relevé , c'est l'histoire de l'idée de Dieu

< parmi les hommes, ou, en d'autres termes, l'his-

« toire des croyances religieuses et des systèmes
t philosophiques. Chaque religion, chaque "système

« de philosophie est un développement particulier

c de l'idée de Dieu : l'ordre, les lois, le progrès de

« ce développement, c'est l'ordre, ce sont les lois

< mêmes que la Providence divine a données à l'in-

« lelligence. Otez la civilisation, vous n'otez pas sans

« doute le germe de l'idée religieuse et morale, mais vous

< la rendez stérile. Quand un éloquent écrivain du der-

I nier siècle prétendit écrire le symbole de 11 religion

I naturelle sous l'inspiration de sa seule conscience,

« il l'écrivait en effet sous la dictée d'une philosophie

< préparée par le christianisme. Ce n'est pas l'homme
c de la nature qui parle dans la Profession de foi du
< vicaire savoyard , c'est un prêtre devenu pliilo-

< sophe. L'homme de la nature est encore un être

t de fantaisie , créé par l'imagination des philoso-

( plies du xviii' siècle. Ce fantôme s'est évanoui ;

« que la religion naturelle aille le rejoindre (979). »

— « Quoi de plus naturel , dit-il ailleurs, quoi de
« plus raisonnable que de croire en un seul Dieu qui

I a fait tous les hommes frères? Oui, cela est natu-

« rel et raisonnable, c'est-à-dire cela est conforme
< aux plus pures inspirations de la nature et de la

c raison ; mais ces instincts sublimes resteraient

« étouffés en nous sans une culture assidue et régu-

t Hère. Cette culture , c'est la civilisation qui In

I donne, et les deu.t forces que la civilisation emploie

I à ce grand ouvrage, ce sont la religion et la philo-

< Sophie (980). » Nous n'ajoutons qu'une seule ré-

flexion : que ces idées deviennent communes, comme
tout permet de l'espérer, et bientôt le rationalisme

ira rejoindre l'homme de la nature et la religion

naturelle, ces fantômes créés par l'imagination des
philosophes du xvur siècle (981).

« Nous finissons notre travail par quelques obser-

vations qui trouvent ici leur place. Dans toutes les

considérations que nous venons.de présenter, nous
n'avons pas même indiqué la nécessité de la parole
piiur la formation de la raison. C'est avec réflexion

et à dessein que nous avons agi ainsi. En
effet, ce sont là deux questions toutes différentes,

et même au fond indépendantes l'une de l'autre.

Que la parole soit nu non nécessaire pour que la

société puisse proposer son enseignement à l'intelli-

gence de l'enfant, toujours est-il vrai que l'ensei-

gnement, fut-ce par le moyen du geste, est naturel-

lement nécessaire. Il est même à regretter que trop

souvent on ait confondu ces deux questions, qui

sont aujourd'hui si bien distinguées dans les ou
vrages de nos principaux écrivains. Nous croyons

sans doute que la parole (982) est le moyen naturel

par lequel la société communique avec l'enfant ;

nous tâcherons même de le prouver dans une pro-
chaine livraison. Mais ces recherches, à nos yeux,

ne sont qu'accessoires; la question fondamentale est

bien celle-ci : l'enseignement social, quels que soient du
reste ses moyens, est-il ou n'est- il pas nécessaire au
développement primitif des idées innées ? On prou-

verait à l'évidence que la parole n'est pas néces-

saire à cet effet, qu'on n'aurait pas même touché .'i

notre thèse ; on ne peut la renverser qu'en démon-
trant que l'homme, pour arriver à l'usage de sa rai-

son, n'a aucun besoin A'instruction, et ne dépend
en aucune façon de la société. >

DE LA PAROLE DANS SES RAPPORTS AVEC LA RAISON.

« Pour pouvoir juger un système quelconque, il

faut savoir se placer" au point de vue où s'est placé

l'auteur de ce système ; pour apprécier une doc-
trine ou un ensemble d'opinions, il est nécessaire

d'en saisir l'esprit général et d'en comprendre le but.

C'est pour cela qu'avant d'aborder la question que
nous avons résolu d'examiner aujourd'hui , nous
croyons devoir dire clairement à nos lecteurs quel
est le point de vue où nous nous sommes placé, et

le but principal que nous voulons atteindre. Par là

nous pourrons peut-être jeter quelque jour sur des
questions encore obscures, et prévenir des discus-
sions fondées sur de pures équivoques.

f Nous voulons avant tout ébranler le rationa-

lisme : voilà notre but. Pour y parvenir, nous nous
adressons à la raison, et par l'élude attentive de
l'esprit humain et de ses lois, nous cherchons des
principes qui puissent prouver la fausseté du ratio-

nalisme, qui en même temps servent à bien établir

les bases d'une philosophie dont l'esprit intime se

concilie avec la foi. et qui enfin nous permettent de
bien asseoir les fondements de la démonstration
chrétienne. Or, quel est l'esprit du rationalisme ?

quels en sont les principes? A notre avis, rien n'est

plus facile à saisir. Partant de la raison, le rationa-

lisme se renferme dans la raison. D'après lui, chaque
homme trouve en lui-même, dans son propre fonds,

tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre le but
de sa nature morale. Eveillées par le spectacle de la

nature, mises en jeu par une énergie purement inté-

rieure et indépendante de toute action sociale, ses

facultés natives se développent d'elles-mêmes ; elles

s'élèvent, par un progrès spontané et continu, à la

connaissance de toutes les vérités qui sont faites

pour l'homme, .\ucuu homme ne peut nous appren-
dre que ce que nous aurions pu connaître sans lui

et par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de
maîtres : chacun de nous est son maître à lui-

même; chacun de nous commence sa propre éduca-
tion iniellectuelle, préside à ses développements, et

la conduit à sa perfection naturelle, sans dépendre
à cet effet d'aucune instruction extérieure. Les se-

cours de la société peuvent être utiles en ce qu'ils

hâtent ou étendent l'exercice de nos facultés natives,

(970) sEssrti'j sur (a p/ji/os. et la relig. n» six' siècle,

p. 2U. >

, (980) « fbirf., p. 291. »

(981) «11 est clair qu'en tout Cf ci nous n'enlenilons

parler que de la religion naturelle telle que l'avaii rêviîe

itf xvni' siècle, et que M. Bergier appelle loie chimère qui

Dir.TIONN. n'.\NTimOPOI.OGIE.

n'a jamais exiilé que dans te cerveau des pliiloso-

phes. »

(982) « Il n'e«t peiu-ftre pns inutile d'avertir que ,

quand nons disons la parole nous enleniliuis l'expression

de la pensée, même pur gestes. «

•60
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mais ils ne sont pas indispensables. L'enseignement

n'est pas une nécess!lé,'une loi de noire nature mo-
rale. A cet é^ard, notre raison jouit d'une indépen-

dance illimitée. « Quand je serais né dans une ile

e déserte , dit J.-J. Rousseau; quand je n'aurais

« point vu d'autre homme que moi..., si j'exerce ma
€ raison , si je la cultive , si j'use bien des facultés

t immédiates que' Dieu me donne, j'apprendrais de
• moi-même à le connaître, à l'aimer, à aimer ses

• œuvres, à vouloir le bien qu'il vcul, et à remplir,

I pour lui plaire, tous mes devoirs sur la terre.

€ Qu'est-ce que tout le savoir des hommes m'ap-
« prendra de plus (983) '? > Pourrait-on formuler

avec plus de netteté l'esprit général et les principes

du rationalisme? Et ne comprend-on pas à l'instant

M. Cousin, résumant les idées de toute l'école dans
ces mots si significatifs : « l,a philosophie est la

€ lumière des lumières , l'autorité des autori-

• lés (981). »

, 1 Or, comment ébranler ce système? Telle est la

question que nous nous sommes proposée. Est-ce
que la raison de chaque homme est réellement et

par nature indépendante de toute instruction so-

ciale, comme l'affirme le rationalisme ; ou bien l'en-

seignement social entre-t-il pour quoique chose dans
la formation de la raison? est-il la condition néces-
saire de son développement primitif? Avons-nous
besoin d'un maître qui nous conduise à Yusage de la

raison? ou bien la nature nous a-t-elle affranchis de
toute tutelle, et comme l'assure Rousseau, est-ce de
nous-mêmes que nous apprenons tout ce que nous
devons savoir? Voilà ce que nous nous sommes de-
mandé avant tout ; c'est ce problème que nous avons
posé en premier lieu, et que nous avons tâché de
résoudre, à l'aide, pensons-nous, des seuls procédés
véritablement philosophiques.

« Nos lecteurs connaissent toute notre pensée sur
ce grave sujet. Nous admettons les idées innées avec
Descartes, qui, dans les temps modernes, a été re-

gardé comme le patron, quelquefois même comme
i' inventeur du système des idées innées. Nous les

admettons, surtout avec Leibniiz, qui, selon nous,
a dit le dernier mot de la science sur Yinnéilé des
vérités de principe. Nous ne plaçons donc pas en
dehors de l'homme le principe de sa vie intellec-

tuelle et morale; nous ne réduisons pas sa raison à

n'être qu'une capacité vide, qu'une faculté inerte et

passive, puisque nous reconnaissons que la raison

porte en elle-même et dans son propre fonds le prin-

cipe et la cause immanente de tous ses actes
;
puis-

que nous déclarons formellement que toute action

part du fonds même de l'être qui agit. Mais, appuyé
sur l'analogie la plus complète et sur des faits géné-
raux et constants, nous allirmons que la raison, qui

porte en elle le principe et la cause de tous ses ac-
tes, dans les idées et l'énergie qu'elle a reçues du
<"réateur, ne porte pas dans son fonds toutes les

conditions de son développement. Nous disons que,

dans son exercice, elle est, comme toutes les forces,

.soumise à une loi différente d'elle-même, et que,

pour arriver à la perfection , qui est le but de sa

nature, elle dépend de l'instruction sociale. La né-

cessité de l'enseignement social comme condition

du développement de la raison, et l'impossibilité

naturelle piiur toute intelligence humaine de mettre

'cn jeu et d'evercer ses facultés natives sans être

placée sous l'influence d'une inleUigence déjà for-

mée, voilà la doctrine à laïuicUe nous tenons avant
tout, nous poumons dire uni(iuenient. Nous atta-

rhons à celle iloeirine une souveraine importance,
et comme philosophe, parce qu'elle nous paraît je-

ter un grand jour sur la nature et la science de la

raison ; et comme chrétien, parce que, si elle est

fondée, elle fera à jamais disparaître les systèmes
aussi arbitraires qu'audacieux du rationalisme, et

(l)-5) < F.mUc^ livre iv OEuvres, lorae IX, p. HG, éd.
de ijeiic've. >

qu'elle amènera inévitablement la ruine du rationa-
lisme lui-même, du moins tel qu'il se formule au-
jourd'hui dans la science. Et qu'on ne croie pas que
nous exagérons ; car, comme nous aurons un jour
l'occasion de le montrer en détail, l'école rationa-
liste reconnaît, d'une part, que son principe fonda-
mental n'est autre que la pleine et entière indépen-
dance de la raison ; et, d'autre part, comme elle ne
manque jamais de se donner pour la raison et la

philosophie elles-mêmes, elle avoue que, si la dé-
pendance originaire de la raison à l'égard de la so-
ciété est démontrée, c'en est fait à la^ fois de toute
philosophie et de toute raison.

« Nous croyons donc que tout homme qui arrive
à l'usage de la raison, doit ce résultat, non pas à sa
raison seule, mais aussi aux rapports que la société
établit entre son intelligence native et d'autres in-
telligences déjà formées par le plein exercice de
leurs facultés, et tous les faits nous prouvent que
l'impossibilité d'être mis en contact avec d'autres*
intelligences par le moyen de l'enseignement, retient

l'individu dans une perpétuelle enfance.
t .Mais, à ce propos, on peut soulever celte seconde

question : Par quels moyens naturels la raison de
l'enfant est-elle mise en rapport avec la société ?

Comment la société communique-l-elle avec l'indi-

vidu ? Est-ce par le moyen des cris inarticulés, ou
bien par le moyen du geste, ou bien par la parole
proprement dite, ou bien par tous ces moyens réu-
nis ? ou bien enlin suûit-il

, pour être conduit à
l'usage de la raison et de la parole, de voir un vi-

sage humain? opinion du reste qui exclut formelle-
ment la nécessité de l'éducation sociale.

«Evidemment, ceci est une nouvelle question,
dis;ii!cte au moins de cette autre : L'enseignement
social lui-même est-il nécessaire à la raison de l'in-

dividu ? Demander si l'instruction sociale est néces-
saiio , ou bien quels sont les moyens nécessaires,
c'est-à-dire naturels de l'instruction sociale, ce sont
assurément des questions différentes. Quant à nous,
la question une fois posée de cette manière, nous
croirions avoir tout gagné contre le rationalisme si

nous parvenions à bien" établir la nécessité de l'en-

seignement social pour la première formation de la

raison, et nous serions assez indifférent sur la na-
ture et la valeur relative des moyens que la société
emploie pour éveiller la raison naissante de l'enfant.

C'est à tel point que, si cette dernière question a
pour nous quelque intérêt, ce n'est que pour autant
qu'elle se raiiache à la première ou qu'elle se con-
fond avec elle.

« Cependant, comme ce problème a son impor-
tance, surtout comme il a souvent été mal proposé,
nous dirons quelle est notre opinion à ce sujet, et

nous- exposerons brièvement nos idées sur le fond
de la question, sans vouloir nous dissimuler à nous-
même ou cacher à nos lecteurs les difficultés de dé-
tail qu'elle présente encore aujourd'hui.

I Voici comme nous croyons pouvoir poser la

question : En principe, la raison forme-t-elle le tan-
gage, ou le langage forme-t-il la raison?

« C'est, comme on le voit, une question d'origine
que nous proposons; c'est une question rigoureu-
sement générale; c>st, en un mot, une question do
principe. Otez tout langage articulé; prenez l'homme
au moment où jamais il n'a entendu la paiole, avant
qu'il en soiipeoniie même l'existence; est-ce que sa

raison créera le laiii^nge? Est-ce que sa raison sera

formée luiléprudaiiiMieiit de tout langage préalable-

ment entendu ? et , dans cette hypothèse, créera-

t-ellc spontanément la langue, expression naturelle

de la raison?

« Il y a deux solutions à ce problème, et, ce nous
semble, il n'y en a que deux. On peut dire qu'en

principe général c'est la raison, la raison formée,

(981) t Cours d'Ilitl. de /oiP/ii/., IiiUoduclion, 1" le-

çon. »
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en pk'in exercico, qui précède ia parol.^, et q;ic par

CJiiséiiucnt c'csl l.i raison qui crée la langue. Ou
bien l'on peut souieniv qu'avant d'avoir entendu

parler, l'homme n'a pas l'usage de sa raison, et

qu'ainsi, bien loin que la raison crée la langue, la

raison ne se forme, ne se développe que sous l'in-

fluence de la langue. En un mot, la raison crée la

parole ; la parole forme la raison : telles sont, lors-

qu'on se place au point de vue général, les deux
seules réponses à donner au problème proposé plus

haut.

I Si la raison crée la parole, qu'est-ce qui forme

la raison? Voilà ce qu'il faut se demander .ivant

tout. Et ici encore on ne peut donner que deux ré-

ponses contraires. On doit reconnaitre que la raison

ne se forme que sous l'influence de renseignement

soc'al : c'est la thèse que nous avons soutenue dans

notre précédent article; ou bien il faut affirmer que
la raison se forme elle-même par une impulsion

purement intérieure et spontanée, sans qu'elle dé-

pende en aucune manière de l'instruclion sociale :

c'est la thèse de Rousseau et de la plupart des ra-

tionalistes. Mais, quant à ceux qui défendent cette

de: nière opinion, nous les engagerons , au nom de
la science et de la vérité, à sortir eniin de la voie

des hypothèses et des afflrmaîions gratuites. Nous
h'ur demanderons des preuves, des preuves de fait ;

nous leur denianderons surtout qu'ils expliquenî

clairement les faits nombreux et constants qui prou-

vent (jue l'homme , avant toute éducation sociale,

n'est jamais qu'un grand enfant.

c Si , contrairement îi cette dernière hypothèse,

l'on soutient qu'en principe général le langag.^ forme
la raison, n'est-il pas évident qu'o'i se place tou-

jours hors de la thèse , lorsque, pour comhailrn

cette opinion, qui est la nôtre, on nous oppose un
homme sauvage, qui, quoique sauvage, vit pourtant

en société, et "qui parle une langue, celle de ia so-

ciété où il vit, et qu'il a apprise au berceau? C'est

précisément comme quand il s'agit de l'origine de

«os connaissances : pour prouver que la raison ne

dépend en aucune façon de l'enseignement social,

on nous lile Socrate, Platon et d'autres, comme si

la voix de leur mère n'avait pas retenti à leurs

oreilles dès leur plus tendre enfance, et comme si la

société n'avait pas, par une instruction do tous les

instants, fécondé les germes natifs déposés dans leur

intelligence. N'est-ce pas cette manière de procéder

qui éternise les discussions, parce que, détournant

loujiHirs l'esprit de l'objet niéme qu'il s'agit de con-

sidérer, elle l'empéclie de jamais voi; clair dans la

question, et l'égaré dans le champ sans limites des

hypothèses ? Ce qu'il faudrait prouver d'abord, c'est

que le sauvage qu'on prend pour exemple a déve-

loppé spontanément sa raison, sans aucun secours

de i'ensoignement social. Ce qu'il faudrait prouver

ensuit.^, c'est que ce sauvage, avec sa raison ainsi

formée spontanément, a créé la langue dont il se

sert sans l'avoir entendue d'avance, sans l'avoir ap-

prise, et sans avoir jamais entendu les hommes se

parler. Or, ici nous ne craignons pas d'affirmer que
jamais on n'entreprendra de prouver cette thèse,

parce qu'elle ne peut se prouver, et que ceci est

évident.

t On nous dira que le sa:!vage ou tout aulre

homme peut pourtant inventer et invente en effet

des mots nouxeaux, des expressions inconimcs et

inusitées jusque-là. Soit; nous ne vendons nullement

le contester. Cependant, disons-le, le sauvage n'in-

vente pas : il oublie. Mais enlin celui qui invente

un mot, que ce soit un sauvage ou un homme civi-

lisé, a-t-il ou n'a-t-il pas, au moment qu'il invente

de; mois, uiic langue q'.i'il parle depuis son T;n-

fancî? A-t-il ou n'a-t-il pas une laison formée, as-

sez du moins pour qu'il soit homme, jiour qu'il soit

un être moral. Voilà la quesïion. Et d'où a-t-il

l'usage de sa raison? Et d'où a-t-il su langue? (i'est

à cela qu'il faut n-pondre ; car personne ne conteste

qu'un homme, qui jouit de la raison et qui parle,

peut inventer des mots nouveaux, dont au reste il

trouve le type et le modèle dans la langue même qui

lui est familière. Nous voyons que cela se fait tous

les jours, sans qu'aucun de nous songe à dire que
ceux qui inventent ces mots ont invente leur langue.

Si donc, pour résoudre la question de l'origine pre-

mière de la raison et de la parole, on s'obsline à

prendre pour exemple un homme qui déjà jouit de

la raison et qui pa.'le une langue, sans vouloir s'en-

quérir comment il est parvenu au premier usage de

la raison et de la parole, on se condamne à ne j-t-

mais faire un pas si'ul dans la question. Et si, pour

démontrer que l'instruction sociale n'est nullement

indispensable pour le développement primitif de la

raison et de la faculté de parler, on choisit un
homme élevé dans la société, et parlant la langue

de la société où il est né, on renverse toutes les lois

d'une discussion scientiliqne, et l'on abuse étrange-

ment de la logique ci du raisonnement.

i Tout le monde voit du premier coup d'oeil que

la question de la formation de la raison, présentée

de celte manière, se confondrait pour ainsi dire

avec la question de l'origine de nos connaissance'j.

C'est même pour cela que M. de Donald s'est tant

occupé du langage et de son origine. Son but cons-

tant a été toujours de démontrer, contre le rationa-

lisme, la dépendance de la raison à l'égard de l'en-

seignement social, dans l'acquisition de ses pre-

mières connaissances morales. Or, remarquant que
la société parle surtout pour enseigner, il s'est aita--

ché , même beaucoup trop, à prouver la nécessilé

de la, parole pour penser. Mais a\i fond il est com-
plètement dans le vrai. En effet, on ne saurait le

dire trop clairement, il est impossible de résoudre

philosophiquement le problème de la formation ori-

ginaire du langage sans résoudre en même temps
celui de la formation de la raison, puisque, comme
nous l'avons prouvé, si, en principe, la raison crée

la langue, il faut de toute nécessilé soutenir que la

raison se forme elle-même spontanément, et qu'au

contraire, si la raison, pour entrer en exercice, dé-

pend de l'enseignement social, il est démontré que
la raison ne criic pas la langue, car la société parle

à rindi>idu avant que l'individu ait aucun usage de

sa raison ni aucune idée du langage.

« Nous sommes ainsi amené tout naturellement

à cette dernière question : Si le langage forme la

raison
,
qui est-ce qui crée la langue? Si les faits

prouvent qu'il n'y a aucun usage de la raison là où
il n'y a pas de langage articulé, quel est l'auteur de
la première parole par laquelle a été formée la jire-

mière raison? Quel est le véiitable créateur de la

première langue? Dieu, Dieu seul : voilà l'unique

réponse possible à cette question. Et faut-il s'en

étonner? N'est-ce pas ici une question d'origine?

Et quand il s'agit d'origines, est-il possible de rien

expliquer sans Dieu ? Est-ce que Dieu n'est pas eu

tète de tout? Les rationalistes eux-mêmes ont-ils le

moyen d'expliquer le monde, son existence et ses

lois', sans remonter jusqu'au suprême Auteur de

l'univers? Connaissent-ils le secret d'expliquer

l'homme physique et moral sans l'intervention du

Créateur? Mais les philosophes chrétiens surtout,

comment pourraient-ils écarter Dieu de la quesliou

qui nous occupe? Et après avoir allirmé, comme ils

le doivent et comme ils le font unanimement ,
que

l'homme est sorti parfait des mains de Dieu, c'est-à-

dire jouissant du plein usage de sa raison et parlant

une langue conforme à la perfection de sa nature,

comment pourront-ils contester que Dieu soit le pre-

mier autour du langage comme il est le premier ai:-

teur de la raison ? ïjt comment se hasarderont-ils à

alii mer, ci\ principe çjcitc.ral, (\:k c'est l'homme (vii

a ciéé fia langue et qui a formé sa raison?

« Jusou'à présent nous n'avons guère fait que p'.é.
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pacr leleiTaiii; il nous reste mainiciiant à liàlir ;

c'est-à-dire il nous faut prouver ipren piincipe c'est

le lan ;age ([ui forme la raison , et par conséipient
qu'il n'y a pas d'usage de la raison là où l'on n'a pas
pu apprendre la langue. Ici nous serons lidèle à la

méthode que nous avons suivie dans notre travail

précédent, parce que c'est la seule fertile en résul-
tats positifs, nous avons presque dit palpables. Nous
citerons des faits, des faits avérés, incontestables, et

nous en tirerons les conséquences qui s'ensuivent
rigoureusement.

« Nous pourrions d'abord rappeler un fait, le plus
constant et le plus général de tous, celui que nous
avons exposé assez, longuement dans noire précé-
dent article, et qui sullirait pour convaincre les

bommes réfléchis : nous pourrions montrer l'homnie
naissant dans la société de ses semblables, et dès
son berceau entendant retentir à ses oreilles la voix
tle sa mère, qui lui apprend cette langue que le bon
sens du genre humain a appelée langue malcniclle.
Mais nous laissons cette preuve assez claire d'clle-

iiiéme, et nous nous bornons aux seuls faits qui
prouvent que tout homme qui n'entend pas parler ne
parle point.

« Le P. Jérôme X.ivier, neveu de l'Apotre des
< Indes (c'était lelils de son frère), qui, en 1594, se
' trouvait en qualité de missionnaire dans l'empire
' du grand Mogol, avait contracté des rappoiis assez
• intimes avec le lier empereur ^l/if/mr; c'est ainsi
« que le prince se faisait nommer lui-même, et ce
« nom signifie qui n'est inférieur à personne. Le mis-
> sionnaire rapporte que, dans une des coiiversa-
« lions familières qu'il eut avec le monarque, et où
< il ne manquait pas de le porter à embrasser la

< vraie religion, ce prince, pour s'excuser en quel-
< que sorte, et lui prouver qu'il n'était point indiffè-

« rent pour une démarche de celte importance, lui

• raconta de sa propre bourbe celte anecdote remar-
< quable et curieuse : « Il y avait déjà un certain
« nombre d'années qu'il fit réunir des enfants qui
• étaient encore à la mamelle et dans le plus tendre
« âge, nu nombre tle trente ; il les confia à des nour-
• rices à qui il fit défense, sous peine de la vie, d'ar-
« tiruler jamais en leur présence une seule syllabe.

Il les fil confiner dans un appartement isolé. Pour
• s'assurer davantage de l'exécution de ses ordres,
• et prendre encore de plus grandes précautions, le

« despote confia la surveillance des nourrices mêmes
• à <les gardes aHidées, qu'il obligea au même silence
> et sous la même peine. Son intention et son but
' élaient de choisir et de regader comme véritable la

< religion du peuple dont ces enfants parleraient le

• L'engage. Us étaient déjà parvenus à l'âge où l'en-
• fance louche à la jeunesse, et où les facultés et les
• organes de l'homme ont acquis pour l'ordinaire

• leur parfait développement : quelle fut la surprise
< du monaniue! il questionne ces enfants : pas une
< syllabe de réponse. Il renouvelle les interrogations
< à plusieurs reprises : il s'aperfoit, à leur air stn-

' pide, qu'ils n'ont pas même l'idée de la parole, bien

' loin de comprendre ou de parler un langage. Toute
< re.xpression de leur pensée, pour ainsi dire toute

' matérielle, se réduit à quelques (jestcs informes, qui
• n'étaient qu'une imitation grossière de ceux de leurs

• nourrices, et qui se bornaient à demander les besoins

» lie In vie animale, i C'est le judicieux et savant
< V. Jo\ivi'n(y qui rapporte celte anecdote, dans
• la ciii(|uiènie partie (le Vllistoiie de la Compagnie
' de Jésus, liv. xvin, n" 14. C'est scnlemenl de cette

< cinquième partie (pi'il est l'auliMii'. Llle est écrite
< avec une claiti-, une élégance, une pureté de style

• rares parmi les modernes laiiiiistes , et surtout
< avec les précautions de la critique la plus sévère

I et la plus éclairée, et sur les docnnienls les plus
« indubitables (985). »

I Que mai;que-t-il à ce fait? Est-il rontrouvé ?

Esl-il exagéré dans ses circonstances par quohpie
philosophe ami des doctrines que nous défeimons ?

Kst-il peu concluant? Ou plulot, par ce seul fait, la

questionn'est-elle pas décidée? Ici, en elTet, se trou-
vent réunies toutes les circonstances voulues pour
démontrer la nécessité de l'éducalion d'abord, et

ensuite l'impossibilité naturelle d'avoir une langue
avant d'avoir entendu parler. Ces enfants élaient au
nombre de trente, bien constitués, et vivant en so-
ciété, si la société élait une simple juxtaposition
d'individus humains et non pas une réunion d'intel-

ligences : il y avait là sans doute assez de faces hu-
maines pour provoquer dans ces individus le déve-
loppement de leur raison et l'exercice de leur fa-

culié de parler, si la vue seule d'un visage humain
suHisail à cet effet. Et pourtant ils ne parlaient pas,
ils n'avaient pas l'idée de langage, et toute l'expres-

sion de leur pensée, pour ain.ii dire, toute matérielle,

se réduisait à quelques gestes informes qui n étaient

qu'une imitation grossière de ccu.v de leurs nourrices,

et qui se bornaient à demander les besoins de la vie

animale, .\ussi nous le demandons à tout homme de
bonne foi, un philosophe, qui aurait connaissance de
ce fait, pourrait-il se résoudre à n'en tenir aucun
compte dans ses recherches sur la formation de la

raison et de la parole? El, s'il se hasardait à passer
oulre, ne s'exposeiait-il pas à contredire la nature,
dont les fails sont la voie la plus claire et la moins
suspecte?

I Un second fait non moins décisif est celui que
nous fournil l'histoire de Mlle Leblanc. Comme nous
avons ra|iporté les principales circonstances de ce
fait, dans notre précédent article, nous rious bor-
nerons à quelques observalions qu'il est important
de ne pas perdre de vue. Remarquons d'abord que
Mlle Leblanc était dans toute la force de l'âge, par-
fiiitement constituée, et que tous les organes des
sens avaient chez elle celte vigueur et celte subtilité,

que l'on retrouve chez ions les sauvages. Du côté
des organes, donc rien ne lui maïupiail de ce qu'il

faut pour articuler des |)arolcs. En second lieu, elle

avait naturellemenlde l'esprit; car après son instruc-

tion, qui fut conduite assez rapidement, elle mon-
tra une intflligence plus qu'ordinaire. Hieu ne lui

manquail donc du côté de ses faeullés intellectuelles.

En troisième lieu, elle avail une compagne; rien F.e

s'opposait donc à ce qu'il s'établit entre ces dei.x

sauvages une communication à l'aide du langage

articulé : même si la vue d'un visage humain sullil

pour inspirer l'idée du langagi! et conduire à l'exer-

cice de la faculté nalurellé de parler, il semble que
nos deux sauvages aiiraieni dû nécessairement avoir

l'usage de la parole. Enfin, et c'est ce qui doit peut-

être frapper le plus les hommes réfléchis, elle for-

mait un cri effrayant de la gorge, et elle savait imi-

ter le cri de quelques animaux; elle connaissait

donc la valeur et la combinaison des sons. Cepen-
dant elle ne savait pas en articuler un seul, elle ne
parlait pas, mais sitôt quelle entend les hommes se

parler, elle a bientôt appris la manière d'crprimer

comme euK ses pensées. N'est-il donc pas évident,

comme le dit encore L. Racine, que l'histoire de

Mlle Leblanc HOHs fait connaître l'état oit nous serions

tous tant que nous sommes,si nous avions été comme
elle privés en naissant de toute société (OSli).

€ Encore un mot sur Gaspard llauser, l'enfant de

Nuremberg. Il parait qu'il avail ([uatre ans lorsqu'il

fut renfermé dans son caihol ; il en avait seize lors-

qu'il fut rendu à la société de ses semblables. Un
bonuuc le servait dans sa prison ;

mais toujours il

(O^Sl « VniNDTS, Nouvel eisui sur la certitude, chao. 6
paj,'!' ^t* el siiiv. »

(986) « Uaciuc ici ne fait qu'obéir au lioii sens naturel

en refusant de voir une société humaine dans l'espi'co

(II' onniiininaulé de vie qui avail uni Mlle Leblanc et sa

toiupiijjue. »
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gardait un profond silence. Ce n'est (pic quand ses

Loiirreanx furent décidés à mettre fin à sa captivité,

([ue cet homme coniracn^;a à parler à son prisonnier.

Cette panda humaine fut puur le pauvre enfant une
espèce do révélatisn d'un monde inconnu. Le son
de celte voix s'imprima avec tant de force daus son
oreille, qu'il aurait reconnu la voix de s;l[i gardien
entre mille autres : ainsi l'assurait-il lui- même plus

tard. Connue prohablemonl on avait hâte de se dé-
barrasser ilu malheureux prisonnier, il était resté à

peu prés muet. Aussi lorsqu'il fut interrogé les pre-

miers jours de sa délivrance, pour toute réponse, il

pleurait : seulement il prononçait quelques mots
isolés qu'il avait appris depuis peu de son gardien,

et qu'il répéîait au hasard à toutre les questions

qui lui étaient adressées. Tel était G. Hauser à l'âge

de seize ans. Mais n'oublions pas qu'cà peine entré

dans la société, il en apprit la langue avec une fa-

cilite extraordinaire, et qu'il donna les preuves les

moins équivoques d'un esprit distingué et d'une in-

telli!;ence peu commune.
« Nous pourrions multiplier nos citations, mais il

nous parait que ces faits sont plus que suffisants.

Appuyé sur une expérience qui n'a jamais été dé-
mentie, nous croyons être autorisé à conclure que
l'homme ne parle que parce qu'il a entendu parler,

et que tout individu qui n'a pas entendu parler ne
parle pas; ou bien, en principe, ce ii'est pas la raison

qui crée la langue, mais c\'st la lamjue qui forme ta

raison. Après cela, qu'on nous oppose une foule

d'arguments spécieux qui semblent prouver la pos-

iibilité loyique de créer la langue; que, se plaçant

en dehors de tous les faits et de toute observation

possible, l'on construise des hypothèses plus ou
moins ingénieuses sur l'origine du l,in^a:;i> ; que l'on

se rattache aux opinions égalemeiil li\|i(ilhcliqMes de
Coiulillac, ou de Rousseau, ou de Oaininin, ou de
Degérando, ou de tout autre, nous nous bornerons
toujours à dire : Répondez d'abord aux faits; expli-

quez-nous les faits ; surtout montrez-nous un
homme, un seul, ce n'est pas trop, qui, sans avoir

jamais entendu parler, ait un langage articulé, un
homme qui ait une langue qu'il n'a pas apprise, et

alors nous modifierons nos raisonnements, et nous
ivvicndrons sur nos pas, pour soumettre nos preuves

à un nouvel examen plus rigoureux que jamais.

Mais s'il vous est absolument impossible de nous
montrer un tel homme, parce qu'il n'existe pas et

n'a jamais existé, et, si, pour prouver que l'homnie
n'apprend pourtant pas à parler, vous nous oppo-
sez un sauvage qui, dès son berceau, a appris la

langue de sa hière, cette langue qu'elle-même a ap-
prise de ses pères, comme ceux-ci l'ont apprise de
leurs ancêtres, nous répondrons toujours, et évidens-

ment avec justice, que vous ne touchez pas à la

question et que, contre toutes les lois de la logique,

vous commencez par supposer l'existence du fait

même dont vous voulez avec nous rechercher la

cause et l'explication.

« C'est donc la société qui préside aux premiers
développements de la raison dans l'individu ; c'est

1 éducation sociale qui éveille l'intelligence, et c'est

elle encore qui nous conduit tous à l'usage de la pa-

role. Pour pouvoir parler et jouii de sa raison, les

idées innées, les facultés natives ne sulfisent pas ; il

faut de plus un maître, et ce maître qui nous instruit,

ee moniteur qui nous guide, c'est la sociélé. Mais
qu'il nous soit permis de bien expliquer nos idées

sur l'enseignement social que nous resaidons comme
l'*ndispensablecondition du dévelojip. iiiciil (iiiginaire

de l'intelligence. En effet, cerlaincs poisonnes se

forment, sur celte matière, des opinions lellement

sii'gulières, elles nous en attril)uent de si étranges,

cl -elles travestissent si complètement nos doctrines,

qu il faut bien nous résigner à donner sur tout cela

des éclaircissements fastidieux pour les bonscsprits.

087) « S. AuGCST., lococildlo.t

Quand on parle de l'éducation sociale et de sa lié-

cessité pour l'usage de la raison et de la i)arolc,

faut-il peul-èlre se figurer la société comme un pé-
dagogue placé à côté de son élève, et prooéJaiit

dans son cuseignement pas à pas, avec méthode ot

comme par sysième? Faut-il su représenter la mère
exerçant de propos délibéré son enfant à prononcer
des syllabes, des mots, des phrases, comme on l'a

fait pour nous lorsque nous avons été placés sur les

bancs? Faut-il se la représenter encore expliquant
plus lard ii son enfant et l'une après l'aulre les

g.'andes vérités de l'ordre moral, cl les imprimant
une à une dans son esprit, comme on le fait, par
exemple , dans l'explication méthodique d'une
science ou du catéchisme ? Enfin, quand il s'agit du
premier homme et de son instruction, est-il néces-
saire d'imaginer Dieu parlant extérieurement à sa
créature, cl l'instruisant lentement et, pour ainsi

dire, par degrés?Qu"on nous pardonne cesquestions :

toutes naïves qu'elles paraissent, elles sont devenues
nécessaires, et saint Augustin lui-même, ([uenous ne
faisons guère que copier dans tout ceci, s'est cru
obligé d'y répondre. Or la réponse est simple ; car
la société n'est pas un maître d'école, et si elle est

notre premier précepteur, S. Augustin nous avertit

qu'elle n'a pas la même méthode que ceux qu'on nous
donne plus tard. L'éducation sociale commence à notre

berceau, et n'a d'autre méthode que l'impulsion de
la nature humaine et les habitudes qui en découlent
spontanément. Elle est pour ainsi dire ce qu'est

pour chacun de nous >in commerce intime et conti-

nuel avec une personne instiuih' cl vci Uuuse, ou
ignorante et dépravée : elle consi^lr pi im ii.alcment

dans l'exemple, ou plutôt elle est rensriiihli: des dif-

férentes infiuences que ce commerce cxeice sur tout

notre être. A peine entré dans la vie, l'enfant passe
dans les bras de sa mère, qui le couvre de caresses,
qui lui parle sa langue, et qui cherche à communi-
quer avec lui par tous les moyens qu'inspire la ten-

dresse et l'industrie d'une mèie. L'enfant voit, il

entend, il sent, comme ie comporte sa faible et dé-
licate nature. Insensiblement tout se développe en
lui: il devient plus capable d'attention; il voit

mieux, il entend plus distinctement, il sent d'une
manière moins vague et moins confuse, et alors

aussi ses rapports avec ceux qui l'enlourent se

multiplient et deviennent plus intelligents. Plus en
étal de profiter de tout ce qu'il sent, son intelligence,

qu'il lient de Dieu et qui s'éveille de plus en plus,

lui permet de remarquer bientôt comment les per-
sonnes au milieu desquelles il grandit désignent par
des mots les objets qui frappent ses yeux, et lui-

même s'exerce à bégayer d'aboid et à prononcer en-
suite d'une manière plus ferme les expressions qu'a
conservées sa mémoire. C'est Ir grand pas qui déjà
l'introdnil dans la soiicMi' liiimaine. Excitée et soute-

nue par les mêmes moyens exti^rirurs, son intelli-

gence native s'élève plus haut encore. Il voit, par
exemple, il entend prier, il remarque sur les traits

de sa mère une expression inaccoutumée; il pense
à ce qui le liappe, car sa pensée' s'étend chaque
jour; il interroge avec toute la curiosité de l'en-

fance; et inscDsiblement il apjrrend à connaître,

comme le peut sa raison naissante, un maître placé

au-dessus des hommes et de tous les objets qui l'cn-

lourenl. Invcnimus aniem, Domine, liotnines rayan-
tes le; et didicimus ab eis, senlientes te, ni potera-

mus, esse maipinm aliquem, qui passes etium non ap-

parens scnsihns uostris, cxaudire nos et subvcnire

nabis. Num puer cœpi rocjare le anxilium et réfugiant

vicum ; et in tunm ini'ocalioncm ritnipcbam nodos

tiiKjuw meœ ; et rogabam te jiarvus, non parvo uffc-

clu, ne in scliola vapalareni (98''). Voilà l'opinion

de saint Augustin et voilà la nature! C'est bien ainsi,

en effet, que nous avons appris à parler; conduils

par nolie raison et par les lois naturelles qui la.
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gcuvern'.Mit, snns 1? vouloir et sans le savoir, nous
avons appris l;i langue de notre iiièro, qiii nous l'-a

ensi'igné.; sans rédexion et sans dtssein, comma
elk' l'avait apprise elle-même. C"esl ainsi que peu à
pyii et par degrés nous avons appris à connaiire
Dieu, et à nous connaiire uoys-niémes cl les devoirs
lie noire nature morale, parce que nous avons vécu
au milieu de ceux qui eoiinaissaient tout cela, et

que leurs paroles, leurs actions, toute leur conduite
eveil!a;it et excitant notre intelligenc e, Top-t aidée à
mettre en jeu les admirables jouissances qu'elle a
reçues du Créateur. Et si l'on veut remonter J!!S-

qu'au premier père du genre humain, dans l'inten-

tion de rechercher si ce que nous appelons la loi de
la raison se retrouve au berceau de la raison, nous
di'ons avec .M. de Donald, et, croyons-nous, confor-
mément à noj livres saints : « Soit que l'homme ait

< été créé parlant, soit que la connaissance du lan-
I gage lui ait été inspirée postérieurement à sa nais-

< sauce, il a eu des paroles aussitôt queides pen-
< sées, et des pensées aussitôt que des paroles ; et

( ces pensées énianéesderii\telligence suprême avec
I la parole, n'ont pu être que des pensées d'ordre,

1 de vérité, de raison, et de toutes les connaissances
« nécessaires à l'homme et à la société (988). »

1 Recherches );hilos., clup. n, p. IIG, éd. de GaiiJ.i
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Miens; Sioux; Calilorniens; Noolkj-
r.nlonibiens.

Aiuéii pic du Sud.
AniérÉi|u", V. Lnîlé, etc.
Amo.irs divers, V. Alfeclions morales.
Auulogi.; lies langues, V. la noie 1 à

la lin du vul,

Au:il.v:>e de la i>cnséc, V. Langage.
Aiialoaiie j^éuéraln.

Aiiilonne Imaïaïue.'

Al lu nie. pMIusjpIrqic , Iranscen-

(•) Ou irouvera dans celle lable un

Pliiiuiiiaiu'.

dante ou spéculative, V. Aualomie
comparée.

Andamène, V. Elbiopique (Race).
Audo-1'éruvieus, V. Peiuviens.
Ane.
AiiKeîink*, V. Rrices humaines.
Aiiginlui^ie, V. AnaKunie humaine.
An;;les," V, Eur- pe moderne.
Aiiiiiuuix c.'oiiu-s uiuei, Icuis \aiia-

lions, V. Variai dus el iiniié, etc.

Aiiilircpo|.hagie, -V. Nourriiure de
l'iiomine.

AuiiquiU's du Mexique, V. Mc.\icain3
et Américains.

Aiiliqniiés (In l'éroa, V. l'éruviens

et Américains.
Aiilisiens, ranicnu de la famille | éru-

Vienne, V. Péruviens.
Apaches, V. Sio ix.

ApalacLes, V. Alléglianicns

Aplaiisseineiil de la l lu en usage
chez les Noolkj-Colombiens, Ls Pé-
ruviens, eU". V. ces nicils.

Apiiiudes respectives des races.

Arabe (Langue), V. la nule 1 à la fin

du vol.

.4rabrs, V. Sémitique (Race).
Araucaiiiens, rameau de la famille

péruvienne, V. Péruviens.
Arawacs, V. (iaribes.

Arbre à pain.

Arbres fruilieis.

Argali, V. Mouton.
Ariane.
Arménieiis, V. Ariane et Europe mo-

derne.

Armoricains, V. Europe moderne.
Aslianlis, V. Guinée (NCtjres de).

Asie, V. Unité, etc.

.4^phoilèIe, V. Plantes potagères.

Assmiiboines, V. Sioux.
Alacamas, V. Péruviens.
.\iliapascas OU Cliipewavs.

Atmosphère.
Atliln les, V. Gesles.

Aulilion, V. Ori'ille.

Aurochs, y. BuEul.

.\.oi le.

Avniarjs, V. Péruviens.

Azièi|ues, V. Mexicains.

B
B.iLMÈs, V. Langage.
Bananier ou Pisang.
Barabras, V. Nubiens.
Basques, V. Aborigènes et Europe

moderne.
Bicuis, V. Langage.
Beauté, idéal.

Deaulé el excellence du corps hu-
main, V. Vliiirodtictioii.

Bébé, V. Nains.

Béloutchis, V. Ariane.

Bénin, V. Guinée.
Berbères, V. Aborigènes.
Bhoiiy.ih, V. Nomades.
Blanche ou Caucasique (Race).

B é sarrasin.

Bœuf, taureau, zébu, bulïle.

Bueuf, V. \arialions, etc.

Bohémiens, V. Europe moderne.
BoN.vLD (de), V. Langage.
Boschisnians, V. Kaces humaines.

BusscET, beau cliapiire sur l'homine,

organique, V. 1 /iilruidictioii.

Bûlocudos.

Bouche, \.\'Inlioiliiclion.

Bouddha, V. Bouddhisme.
Buuddliisme.
Brelons, V. Europs moderne.
Brosses (Président del, . V. Langues.
BnLT0>NE, analogie des langues, V.

nnie 1 à la lin du vol.

BnoussAis réluié, V. Eiicé|ihale et

Physiologie iulellecluelie.

Brnnè(Rare), V. Malaise.

BicuEZ, V. Langage.
BuHle, V. Bœuf.

c

CadaMs, réfuté, Y. Physiologie intel-

lectuelle.

Cafres.

Californiens.

Canard elOie.
Canaries, V. Abarigène.s.

Cantabres, V. Aborigènes.
Cap... mois iléri\és de cette racine,

V. Eiymologic.
Caraclcrns anaiomiques de Phomme
Caractère nalional.

rard n'.inibrc de clét^nl'- qn on' pas été portés dans l'ordre alpiiabéli^juc di'
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Caractères plivsiqnes des diverses na-
lions de l'Europe, V. Européen.

Caraclères fonclionuels de l'aniuialilé,

V. Analomie comparée.
Caraclères psycliologiiiues dans les

animaux, Y. Varialions.

Caractérislisqne de rbomme.
Caraïbes, V. C.aribes.

Caribesou Caraïbes.
Calawhas, V. Alléghaniens.
Caucasiens, V. .\burigènes.
Caucasiciue, V. lîlanche (Kace)
Causes liuales, V. Caraclérisliiiue de

riiooime.
Celles.

Celtiques (Langues), V. la note I i la

fia du vol.

Chaco, V. Méditerran(5ens.
Chaîne des êtres, V. ^alure.
Clialdoens, V. Sémitique et note I à la

lin du vol.

Chanieau et Dromadaire.
Cliangos, V. Péruviens.
Chant, V. Vol.\.

Cb vBMA, sou opinion sur l'origine du
langage, V. la note IV à la lin du
vol.

Charuas, V. Méditerranéens et Amé-
ri(|ue du Sud.

Chat.

Châtaignier et BOyer.
Cliagnias, V. Caribes.
Chasiei. (le P.), V. Langage.
Chciie.

Çlienooks, V. Nootka-Colombiens.
Clierokees, V. Alléghaniens.
Cheval.
r.heval, V. Variations, etc., et Uailé,

etc.

Cheveux humains.
Chèvre.
Chickasalis, V. Alléghaniens.'
Chien.)
Chien, V. Variations, etc., et Unité, etc.
Chinois,
Chipevvags, V. Athapascas.
Chiquitos, V. Méditerranéens.
Chilimaclies, V. Alléghaniens.
Choii, V. PIdntes potagères.
Christianisme chez les Esquimaux,

Holtentots, nègres, etc., V. IVaces
tiuniaiues.

Cimbros ou Kimry, V. Europe mo-
derne.

Cingalais, V. Aborigènes.
Cireulatiuo, V. Vlmroduclion.
Civilisation, ses conditions, V. L'nité,

etc.

Classillcalion des races humaines, V.
Kaces humaines.

Classilicalion des animaux, V. Analo-
mie comparée.

Clalsops, V. Nuoika-Colombiens.
Cochon.
Cochon, V. Varialions, etc.
Cimr, V. V liilrodiiciiuii.

Colombo, V. Pigeon.
Compuraisoii, V. Encéphale.
Concoinlires et Melons, V. Plantes

potagères.
Congo, V. Wani-congo.
Counexions (principe des), V. Ana-

lomie comparée.
Co.NSTANT (Benjamin), V. Langage.
Constilulion intérieure, ses diversités,

V. Variations.

Cophtes, V. Egyptienne (Itace) et
Àby.ssiniens.

Coréens, V. Chinois.

Cosmogonie, V. Nature.
l'.ourse, V. Mouvements.
CoLSiN, V. Langage. ^
CrAne.
Crfine du singe comparé à celui de
l'homme, | V. Cràue et Caractères
dislinctilsde l'homme.

Çrùnis dos Américaiii<i, V. Améri-
cains.

Crétins.

Cris, V. Voix.
Croisenieiil et traasilion.

Cnmauagoios, V. Laribes.
Cytise.

D
Daniélo, v. Lang.ige.
Dattier, V. Palmier.
Decirdolle, son opinion sur l'hybri

due, V. Lieiire.

Dégénération des animaux, V. Va-
rialions.

De Gébakdo, V Langage.
Déisme, V. Nature.
Delawares, V. Algonquins.
Descahtes, incouvémeuls de. sa Ibéo-

rie sur la vie et sa cause, V. Na-
ture.

Destinée des races humaines, pro-
grès.

Dieu manifesté par la création de
riioiume, V. VlHlrudiiclioH.

Dindon ou Coq d'Inde.

Dispersion des races.

Distribution lie lespèce humaine sur

le globe, Y. Géographie elhnogra
pliique.

Domestication, V. Varialions, etc.

Droitier, Gaucher ; exilicalion de ce
phénomène dans riiotniue, V. Mou-
vement.

Dromadaire, V. Chameau.
Durée de la vie et accroissement du

Ci.rps.

Educabilité des races, priorité de la

civilisation, état sauvage.
Edwards (F.), observaiions sur les

idées de cet auteur, V. (ialles et

Kiniry et physiologie des races hu-
maines.

Egaillé.

Egalité des races, V. Eihiopique
(llace).

Egyptienne (Race).

Embryologie , Irausforniations em-
bryologiques.

Encéphale.
Endamènes, V. Alfourou, Malaise

(Race).
Enl'ance.

Enfants, comment ils apprennent i

parler, V. Langage.
Entozoaires, V. Géuération spontanée.
Epeautre.
Epigénèse, V. Génération.
Epiihéléou ou épithélium, V. Cheveux

humains et Peau.
Esclavage, comment il s'explique, V.

Unilé, etc.

Espèces. V. Genre.
Esquimaux ou Karalits.

Esquimaux, V. Races humaines.
Etat sauvage, V. Educabilité des

races.

Etliiopique (Race) ou race noire.

Eliolement.
Elymologie.
Europe moderne.
Europe, V. Unité, etc.

Européen (Rameau de la race Ariane
en Europe).

Evolution (Système de 1'), V. Géné-
ration.

Exclamations, V. Voix.

Facultés de l'homme.
Facultés intellectuelles chez les races

liumaim s, V. Races liuiiiaines. —
>e peuvent appartenir i l'appareil
encéphalique, V. Encéphale.

Félalahs, V. Sénég.mibie. I

Fétiche, origine de ce mot. V. Races
liuiiiaines.

Feu.
Fève.
Filiation des Langues, V. Langues et

noie I.

Finalité, V. Caracléristique de
riiomme.

Finnois, V. Nomades et Europe mo-
derne.

Fluide hémato-nerveux, V. Magnétis-
me humain.

Fonctions mécaniques et non méca-
nques dans les animaux et les vé-
gi'laux, V. r/ii(rodiic(ion.

Forces , qu'est-ce ? V. Physiologie
inlellecluelle.

Foulahs, V. Sénégambie.
Français, V. Europe moderne.
Froment.

G
Gaëls, V. Europe moderne.
Gall , V. Physiologie des races liu-

maines.
Gall ou Gaël, V. Celtes.
Gallas.

Galles et Kimrys.
Gaucher, Droitier; explication, V.
Mouvement.

Gaulois, V. Celtes.
Géants.
GÉBELiN (CoLBT de). V. Langues et

Elymologie.
Gémissement, V. Voix.
Généralisation, V. Langage.
Génération.
Génération spontanée, aiscussion et

rélutation.

Genre, espèce, variété.

Géographie elhnogiaphique, ou dis-
tribution de l'espèce humaine sur
le globe.

Germains, V. Eupope moderne.
Géorgiens, V. Aborigènes.
Gestes et attitudes.

Gland, V. Chêne.
Glotte, V. Voix.
GooBju, V. Langage.
Goût.
Grandeur de l'homme, V. l'inlroduc-

tioii.

Grecs, V. Europe moderne.
Groëenlandais, V. Races humaines.
Guanches, V. Aborigènes.
Guaranis ,

Guaraunos, V. Caribes.
Guayeries, V. Caribes.
Guinée (Nègres de).

H
Haeeltziiks, V. Noolka-Colombiens.
Haidas, V. Noolka-Colombiens.
Ilaiti, progrès de celle république

nègre, V. Unité, etc.

Haricot, V. Lentille.

Harmonies des fonctions dans le corps
humain.

}lébreu, Ciiananéen ou Phénicien, V.
Sémitique.

IIerded, V. Langage.
Hérédité.
Homme (L'), à l'état d'embryon,

passe-t-il par tous les organismes
inlérieurs des invertébrés. V. Em-
bryologie.

Homme porc-épic, V. Peau.
Holleniois.

Holtentots, V. Races humaines.
HuMBOLDT (G. de), V. Langage.
Hongrois, V. Europe moderne.
Huns, V. Europe moderne.
Hurons, V. .algonquins

Hybridité, V. Genre.
llyperboiéens, V. Races humaines.

Ibères, V. Scvlhes.

Ibcricns, V. Aborigènes.
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Iclilliyopbages ilo l'Abie ieiluimio-

lialii.

Idéal, V Be:uilt'.

IJées afleclives, primilivis cl secou-

iLiIres, V. Aflcitiims murales.

Iles (11! la Sociéié, Maniuiscs, elc. V.

Maliyo-I'olviiési-iis.

(inagiiialiOM, \. Euci-iilialp.

Imnialériahlé dn l'àine, V. Physiolo-

gie iiilellfcluelle et Kiic.'pliale,

liiipnii léialiles, iiiue.iil-ils un rôle dans

l.i iienséc? V. l'Iijsiolot'ît: mlel-

iecluellc.

lîica, V. l'éruv'ens.

luilo-C.hiiiois, V. Chiiinis

liido-Mal.iise (liraiicbe), V. Malavo-

l'olyiii'sieiis.

Imloiis, V. Ariane.

Inlérinrllé des nègres, ses causes, V.

l niié, etc.

liiBueiues exliricures et iiilérioiires

sur riionime, eic. V. Accliinaleineut

et Uni;é, etc.

Iiilusoires, V Géiiéralion spontanée.

Inslincl, V. Nalure et lang.ige.

luiclliseuce, coiidil un do soû déve-

Idlipemeiil, V. Langage.
Iniclligeiice chez les nègres, V.

tnilé, etc.

Inludion, V. Langage.
Ii)lof>, V. Scnégauiljie.

Iruquois, V. Algoaquius-I.énapes.

J

Jacques (Amédée), V, Langage.
Jai.héiKMiiies (Langues), V. La note I

j la lin du \oluine.

Japoniiajs, V. Cliiiiois.

Jaune (Uace), V. Mongoliqne
Javanais, V. Malaise (lUce).

Jetans, V. Sioux,
Joiuiis ou lotuns, V. Nomades.
Iiigemenl, V. Encéphale.

Juifs, V. Europe moderne et Sémi-

tique.

Juifs, permanence de leur type, V
Plivsioloi'ie des races humaines.

K
Kaliyles, V. Aborigènes.
Kalirs, V. Ariane.
Kaln)oul;s, V. Nomades.
Kanitcliadales, V. Ulilhyophagcs.

Karalilz, V. Esquimau.v.

Kimrys, V. Galls et physiologie des

races humaines.
Kinai'/.i, V. Noolka-Colombiens.
Kirghis, V. Nontades.

Knisteoeaux, V. Algonquins.
Koriaques. V. Ichlhyophages.

Kuidis, V. Atiaoe.

Kyaways, Y. tiiom.

L
Laine, Y. Cheveux humains.

I angage.
Langage , V. Caractéristique de

riioiiunp.

Langue, V. Goût.
Langues.
Langue primitive, V. Langues et I»

.note 1 il la lin dn volume.

Langue romane, V. Europe moderne

tl note 1 11 la lin du voluniL-.

Langue es|>3gnole, V. Europe mo-
derne et note l i» la lin du volume.

Langues d'uc et d'oui, V. Europe mo-
derne.

Laagues américaines, V. Américains.

Langues, leur analogie, V. la ntte 1 à

la lin du \ol.

Larynx, V. Yuis.

Leibmtï, V. Langage.
Leani-lenapes, V. Algmiipiins

Lentille, pois, l.aricoi, etc.

Libyens, V. Abori;6ues.

Livres indiens, V. Uouddhi me
Loi de répctiliun organique, Y. .\na-

toinic comi-arée.

1 (ii lis conditions d'exisleiicp i liez li's

Cires orgauiss, Y. Aualouiie com-
parée.

Lois morales, V. Paculiés.

I.onav (l'abbé), V. nolo Y à la fin du
\oluiiio.

Longévité — Siiici le.

l.oiigévUe (1), Y. Kaces humaines.
Lumière, Y. KlCil.

I.uzerue, Y. Tnlle.

M
Madagascar, ses naturels, Y. M.dayo-

polynésii lis.

Madécasse (branche), V. Malayo-pu-
lynési lis.

Magnélisiiie humain.
Main, Y. Mouv émeut.
Mais.

Ma'ais, V. Malaise (Rice).

Malaise (Kace) ou rue lirune.

Manro-Ca, ac, Y. l'éruweus et Auiéii-

cains.

Mandans, Y. Sioux.
Manding"s, V. Sénégambie.
ManicoDgo.
Marche, Y. Monvemenl.
Matérialisme iélut>^, Y. Eniéphale et

physiologie intellecluidlo.

Maupertcis, y, La.igage.

Méditerranéens.
Mélauisiiie, V Albin'snie
Mémoire, V. Encépliale.

Menou, Y. Bouddhisme.
Méiaux.
Mexicains.
Jlicroiiésiens. Y. Malaise (lîace).

Migration aztèque, Y. .Mu.sicaïus.

Millet.

MiLLOT, \'. Langage.
Miiielaris, Y, Sioux.

Mingréliens, Y. Aborigènes.

Mode, Y. Laiig:ige.

MohicaiiS, Y. Algonquins.

Momies, chez les Guaii. lies, Y. Abo.'i-

gènes.
Mongoliqne ou jaune (Uace).

Mongols, Y. Noaiades

Moniagnes, sont elles le point i!e dé-

part de la race huma. ne? V. liacis

iiumaiues,

Moiiiiuieiits indiens, Y. Punddhisnie.

Moral, sa nalure, néri s^i é des prali-

qiies religieuses pour le développer

Cl l'allermir.

Moralité de l'espèce humaine prouve
sou unité, Y. Linité, eu .

Mordeiir, sorcier chez les llaeellzuk^,

V. lSootka-i;olonibieiis.

Mort.
Mortalité amincUe des divers pa^s, Y.

Kaces humaines.
Miiullou, Y. Mouton.
Moiiion.

Mouton, V. Yanations, elc.

Mouvements.
Moxécns, Y. Méditerranéens.
Mozambique.
Miillhouiahs, Y. Nootka-Colonibiens.

Muscles, Y. \' Introduction.

Miisiiiue (inslruiuenls de) chez les

peuplades de rOcéaiiie, Y. Malaise

(Itace).

Muscogées ou Muscogulges, Y. Allé-

gliaiiieiis.

Myoliigie, Y. Analoniie humaine.

M > opes, Y. OEil.

N

Nage, Y. Mouvement.
Nains.
Nimollos, V. Ichtliyophages.

Nat'.hez, V. Alléghaiiiens.

Nalure (de la), ses relations avec

riiummi!.

Nature; il y a un dessein dans ses

ouvrages, V. i.'lir.roduaion

Neckes de Siussima (Madame), V,
Langage.

^ègres l'élagieiis.

Nègres remarquables, Y. Unité.

Nègres, Y. Elhinpique Uace).

Nè;;res, Y. Itaies humaines, et

Unité, elc

Negusli, V. Abjb^iiiiens.

Nelumbo.
Névrologie. Y. Anatomie humaine.
Nicolas i.\va.), V. Langage.

iV.'SMS Funnatiius, Y. \ari..lions.

Noiates, V. Nubiens.
Non EH, Y. 1 angage.
Noinadi s R.ices).

Nuiuîiullsme, Y. l.ang.ige.

Kodlka C'.ki'id iens.

Norwégiens, Y. Kiirupe moderne.
Nourriinre de l'iiom ne et aulliiO|>o

phagie.
Nouvelle llolbiide, Y. Ra.'es liuinai-

nes.

Noyer, V. Châtaignier.
.Nubiens.

Nubililé, a-t-elle lieu au inéme :1gft

chez les divers peuples, Y. Racés
huiiiaini'S.

Nutnticn.

o
GMjjeclion coniro le nomiujhjme, ré

filiation, Y. L'ngage.
O.éanie, V. Unilé, etc

Ulul humain.
Olul, merveilles de la vision, démon-

trent une inlelligeuce, Y. Vliitror

duclion. .

Ogre, origine de ce mot, V. Noma-
des.

Oie, V. Canard.
Oignons, oignoi.s d'Egypte, V. Plantci

potage es.

Oiseaux domestiques, V. Poule.
Omaguas, V. Guaranis.

Oiuahaws, V. Sioux.
Ombres et O.iibriens, V. Scylhes.
Oreille.

Organisation de l'homme, V. Caraclé-
lisli |ue de 1 honmie.

Orgaimgénésie, Y. OEil.

Orge.
Origine de l'homme.
Origine raiionaliste du lancage, Y. la

note IV à la lin du volume.
Origine divine de la parole, Y la note

III il la lin du voUmie.

Origine de nos conuaissanees, V. la

note Y il la lin du \oluuie.

Os, leur s'ru, ture et leurs proportions

dans les dilféreutcs races humai-

nes.

Os du corps humain, leur disposition

mécanique, Y l' I ii'.roriuction.

Osages, Y. Sioux.

Ossements liniiiains découverts h Meu-
don (ISIM); rapport de H. Serres,

Y. Celtes.

Ossèles, Y. Ariane.
léologie, V. Auatnniie liumaiDe.

Oiahili, Y. MalayoPolyuésiens.
Ouïe, Y. Oredle.

Palmier.
Pampéen, V. Méditerranéens.
Panthéisme, V. Physiologie intellec-

tuelle et ualurc.

Paon.
Papouas, V. Genre.
Parbaliyas, V. Aborigènes.
Pariagolos, Y.Canbes.
Parole, Y. Langage et Oreille.

Parsi (langue), V. la note l, à la fm
du volume.

Passions, V. AITeclions morales.

Palagnns, Y. Méditerranéens.
Pawuées, V. Sioux.
Peau.
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Pécherais ou lulilliyopliagos do la

terre fit; Icti.

Pehiïi, V. liOle I

Pélagicns.
Pencli.inis, V. allecuoiis niorali"!.

Pensée, son aiialysi^, V. Larig:.t'(:.

Perceptiiiii, V. tticeiihale.

Periiiaiiëiice des l.V]i(S.

Perriike, V. l,aiiKa{;e.

Persans, V. Ariuue cl noie I a la lin

du volume.
Pèrin ions on Amio-Péruviens.
Pharynx, V. Voix.

Phises fl àye des laniju s, V. Lan-
guis.

Pliilosophie ; ses rapports uwc la

, science de l'homme, V. ISalure.

Pliysiologle iniclleetuelle.

Physiologie dos laces Imiaines ron-

sidûrées dans leurs rapports avec
l'histoire.

Piiysionomie.

Pieds-Noirs, V. Sioux.
Pierquin de Gombloux, V. Langage.
l'igeon, V. Coloiiilie.

Pigmeulmn, V. l'eau et Unité, etc.

l'intade.

J'isang, V, Bananier.
l'lanle> potagères.
Poils, V. Ciieveiix humains.
l'ois, V. Lentilles.

Polynésienne (branche), V. Malayo-
l'olynésiens.

Polowalouiis, V. Algoniuiiis.

l'oule.

Poule, V. Variations, etc.

Pra inucs religieuses, leur néeessiié

pour développer le ino.al et l'aBèr-

uiir, V. Moral.

Presbytie, V. OEil.

Prévoyance, inventions qui la prou-

vent , V . l' / ntroduction.

Prier, té des races.

Priorité i:c la civilisation, V. Educa-
bililé des races.

Prognathe, V. Crâne.
Progrès, V. Destinées des races hu-

maines.
Psycwohgie générale de riiomine.

V. l'.aractériatique de l'homme.
r.sychologie des nalious africaines,

V. Kaccs humaines.
Psychologie ces diverses ra«cs hu-

maines, V. Kai es humaines.
PneleheS, V. Mé.iilerranéens.

Puissance et grandeur de l'hoimne,

V. l'introdu tioit.

R
Dtees liiiinaines.

llaccs mixtes dans l'espèce humaine,
V. Genre.

Kai.-on, V. Langage.
Piappon, (pi"e>t-ie? Comment le per-

ce\ons-nMus, V. Langage.
lÎATrim, V. Laiigagi,
IlECirVEUii, V. Langage.
Regard, V.OEil.
Hègnes (les trois), V Nature,
iteligion des Nègres africains , des
Esquimaux, des Groënlandais, etc.,

V. Kaees humaines.
lÎFNiN (EiiNKST), V. Langage
ilennc.

Iteie malpighii, V. Peau,
llire, V. Voix.

Tii7.

Hijiige (Race) on aniéric.iiiio.

Uniismo, roux ou ronge.
Itonx, V. Rnlisoio.

H^llv.LAVEnc-.^E, V. Langage.
Uusies, V. LuK pp moderne.

S

Sage c de Dieu éuriiée dans les

anismes du monde organique,

V. Cltitro ludion.
Sainl-Doiiiingue, V. Unité, etc.

Sa'Sskt. V. Langage.
Salles (Eo^. pe), V. Langage.
Samoyèiles, V. Ichihi'pliages.

Sandwicbiens, V. Malaise (Itace).

Sang
Sanglot, Y. A'oix.

Sansciil,.>^on rôle, V. Langues et note

I
'3 la tin du volume.

Saut, V. Mouvement.
Sauvage (Étal), V. Educabililé des

races.

SonLEGEL (F.), Y. Langage.
Scythes.

Seigle.

Séminoles, V. Alléghaniens.
Sémitique.
Sëmiiiques (langues), V. note I il la Ubïchs (l'abbé), V^Langaee.

lin du volume.
Sénégambie.
Sens, V. Nature.
Sen.sibiillé.

Senlinienls, V. Affections mo-ales.

b'élébos, être supérieur icuopiê par

les Patagons, V. Méditerranéens.
Shulus, V. .aborigènes

pensée.

Tatouage, V. Malaise (Uace).
T.mre.iu, V. Hii'uL

Teni|)éramenl nerveux, ses avantages
et ses inconvénients.

Tendons, V. VlnlroUuclion.
Tèles-platcs, V. ^oo.ka Co'onibirns.
Thibétains.

Timbre, V. Voi<.
Tissus orginiqi'.es, leurs propriéi,';,

V. Harmonie des foiietions dans lu

corps humain.
Tobas, V. Méd.ierranéens.
Toltèqoes, V. Mexicains.
Ton, V, Voix.
Tongouscs, V. Nomades.
Tonaricks, V. .Aboiigènes

Toucher.
Transformations embryologiquis, V.

Embryologie.
Trède, Luzeine.
Trou auditif, V. Trou occipital

'l'rou occipital et Trou amiiiif,

'i'scbuk-Tsschis, V. Ichtliyophages

Tumulus sépulcraux, V. Européen.
Turcs, V. Europe moderne, Scyllies,

Nomades.

[]

Signes, leur r.le d^ns la

V. Langage,
ï^ioux.

Slaves, V. Europe moderne.
Sommeil,
Son, V. Oreille
Sorgho.
Soudan ou nations noires qui habitent Variétés physiologiques, V. Variatio.i,

l'intérieur de TAIrlipie. etc.

Spiritualité de l'àme, V. Physologie Variétés, V. Genre.

Ugalyathmulzi , V. Noolka-Coloin-

biens
Ugriens ou race Ugorienue. V. Ni-

mades.
Union de l'Ame et du corps, V. Physio-

logie intellectuelle.

Unité de composition organique, V.

Auatomii! comparée.

Unité de l'espèce humaine.

V
Valhoger (l'abbé dél, V. Langage.

Variations dans les «îspèces auimales.

Variétés dans la structure organique,

V. Variation, etc.

intellectuelle et Encéphale.
Splanchnologie , V. A alouiie hu-

maine.
Squelette V. Os.

Station verticale, V. Monvenienl.

Structure organique, ses variétés. V.

Variations.

Structure des animaux, consdére
dans son ensemble. V. Vlilruiliii:-

tioii.

Subs'.ance, V. Langage.
Succession des piaules el des ani-

maux, V. \'li}lioduct'wn.

Suédois, V Europe moderne.
Suicide, V. Longéviié.
Svndesmologip, V. Anatomie liuniaine.

Système vasoulaire dans les animaux.

V. [' I ntroduction.

Tabou, ce que c'est,V. Malaise (Race)

Tabouen, V. Malaise (race)

Taches de naissance, V. Peau.
Taches de rousseur, V. l'eau,

Taci, V. Toucher.
Taille humaine,
'laïtiens, V. Malaise (Race).

Tiimanaques, V. Caribes.

Tainouls, V. Abongeues.

Venlrilo plie, V Voix.

Verbe, V. la note II, à la fin du vo-

lume.
Vie, ses caractères principaux.

Vision. V. OEil.

Voix humaine.

w
Winebagos, V. Sioux.

WisEMAN (le cardinal), V. Langage.

z

Zèbre, V. Pœuf.
Zélatidais (nouveaux) V. Malayo Po-

lynésiens.

Zélànde (Nouvelle),V. Malaise (Rarei.

Zend. V. Ariane et la uole 1 a I.1 Im

du volume.
Zooloniie. V. Anatomie humaine.

NOTES ADDITIONNELLES.

Note I. Analogie des langues.

Note II. Le Verbe.
Note III Preuves historiques de l'ins-

litiilion divine de la parole.

Note IV. Origine raiionalisie du lan-

Noie V. Orgme de nos connaissaïuies.

FIN DE L.\ TABLE.



EXPLICATION

PLANCHES DU DICTIONNAIRE D'ANTHROPOLOGIE.

TYPES DES RACES HUMAINES.

I.

Tètes d'inovidiis appartenant a divers bameads de la

race blanche ou caucasique.

FIg. 1. — Grec. (Hameau européen, famille grecque.)

Tig. 2. — Germain. — Schiller. ( Raineuu européen
,

famÙle teutonne.

|

Fig. 3. — Dalniale. IRaincmt Puropéea, /ami/le sl:r e)
Fig. 4. — Hongrois Magyar. {fiaim^Hscvlbiiiue, fiiinHU

finoise.)

Fig. 5. — Bohémienne. (Rumeau indo-persique, fiiinille

iniioue.)

Fig. 6. — Kal)y1e. {Rumeau araméen, (aiiiille ailan-

lique.)

II.

Tètes d'individds appartenant a divers rameaux dk la

Race jaune on mongolioie.

Fig. 7. — Coréen. (Riinieati siniciue, UiiniUe coréenne
)

FIg. 8. — Clnnois île Macao. [Rameau siui lue, fniiille

chinoise.)

Fig. 'J. — Japonais. (Rameau sinique, faniitle japo-

naise.)

Fig 10. — Kalraouk. (R.imeau mongol, famille mon-
gole

)

Fig. II. — Canilchadale. (Rameau hyperbnréen, f m lie

ka:iiU'lia<lale.l

Fig. li. — Esquimau. {Raincr.u Lyperboréen, fr.mUle

esqniiiiaif.)

III.

Tètes d'i.ndividus appartenant a divers ra.meauv de l..

race rol'ge ou a.mérica'ne

FIg. 13. — Tuwali. (Rameau sepleii iIoujI
,

fa.ii.lle

lenuape.)

Fii.'. U. — Dacoias. (flameaii septentrional, /'«m/Z/e

iroquoise.)

l'ig. l'J. — Yankton. (Rameau septentrional, /(.mj/ie

floridienne.)

Fig. 16. — Saliva, (Rameau méridional, famille astè-

que.)

Fig. 17. — Aiicas. (Rameau niéiidlona', fumi/'e arau-

canieiine.)

Fig 1«. - Botacudos. (Rameau méridional, famille

guaranienae.)
IV.

TÈTES D individu» appartenant A DIVEIS RAME.lUXt CE LA
RACE LRUNE OU MALAISE.

Fig. in. — Toiign. [Rameau lahmien. )

Fig. 20.— Marqiiésaii (RiiHiedii lalioiien.)

Fig. 21. — Carolinien. ( Hameau iinnonésien.)
Fig. 22. — 'r<"g:ile. iRaiKeuu ualals.)

Fig. 23. — Biigis. (Rameau malais.)

Fig. 24. — Macassar. (/{«m.'au malais,)

TÊIES d'individus appartenant a divers RAMEAUX DE LA
RACE NOIRE OU ETUiOllyCE.

Fig. 23. — Fidgien (Rameau oriental, famille pa-
pnnenne.l

FIg. 2'). — Jervis. (Rameau oriental, faii.ille an la-

mène.)
Fig. 27. — Ciiiîoa. (Ra:iieau occiJeulal, famiUe fcl-

lane.)

Fig. 2S. — Cafie. (Briiiieau nrcMenlal, famille oafrel.

Fig. 29. — llollenlot. ( Rameau oc ideutal ,
,'amiUe

hoIlHiiiole.)

Fig. ro. — Naturel d'Angola. C^miean occidental, fa-
miUe nègre.)

l'itj. I.
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ETaT des publications des ATELIEI

I
SOJRSCOWLET DE HATROLOCilK.ou Bibliothèque univer-

I te comp'Jle, umlonne , romtiiode el économique de tous les

Irils P(-'<s, docieurset écrivain* eci:lés.aHlique», uni grecs que

li.s lanld'Orieal (lue d'OiCKlent;reprodiiclion chronologique

iui^er.lp de la iradilion ctbolique pen.lJiil le» douze premiers

'clés de lEulise, d après le', édilioiis les plus esumees. inO

in-i» laliQS • Pni : t.OOd tr. pour les mille ureniiers sousjri-

-'irj- 1 200 fr. pour les autres. Le grec el le li-in reums for-

•^OOvol. el coûieroni 1,800 tr. Tous les l'èresse trouvent

s dans Cédiliou Utine. 158 vol. oui paru, el 70U souscrip-

i:uMFLKTS D-ECRITUKE SAINTE ET DE THEOLO-
•més uniquemenl de Commeutaires el de Traiies par-

nus comme îles chefs-d'œuvre, el désignés par nue

,ariie des évêques el des tlièoiogiens de l'Europe, um-

verselleuieul consnliés a cet ellel ;
2' publiés ei annotés par une

société d'ecclésiasliques, tous curés ou directeurs de séminaires

dans Paris, el par 1-2 séminaires de province. Chaque tours, ter-

niihé i.ar une table universelle analytique et par un graud nombre

dai.iies tables, (orme. 28 vol. in-i". Prix : 138 fr I un.— Oit sous-

crit aux deux Cours « la jois ou à cluicuii deux en particulier.

' ATLAS géographique el icouograpliuiua du Cours complet

d'Ecrilwe sainte, 1 vol. in-f» de 77 planches. Prix : ti fr.

ThIPLE GRÀMMAIHE et TKIPLE DICTIONNAIRE HK-

BRAluUESet CHALDAlOUES.l énorme vol in-4» Prix : 15 tr.

r illErTION liNTECRALE ET UNIVERSELLE Dtb Utt.A~

TinjUS SACHES DU Pl'.KMIER ET DU SECOND ORDRE, ET

DÉ I A PLUPART DES ORATEURS SACRES DU TROISIEME

Oli HUE, selon l'ordre chronologique, afin de présenler, comme

so.is un coup d'uuil , l'histoire de la prédication en France, peii-

<"nt trois siècles, avec ses commenceraeuls, ses progrès, son

an..'ée,sadécadence el sa renaissance. 60 vol. in-i". Prix : 30Utr.,

b tr le vol. de tel ou lel Orateur en particulier. 54 vol. ont païu.

iiUAlRE ANNEES PASTORALES on PRONES i-our 4 ans,

p«r" lUooiBï. 1 ToL ln-4°, Prx : 6 fr.

ENCYCLOPEDIE THEULOGIQUE, ou série de dictionna-rts

sur .haque branche de la science religieuse, offrant en trançais

II par ordre alphabétique, la pins claire, la plus variée, la plus

fa lie et la plus complète des Théologies. CES DICT.ONNAI-

liES SONT : ceux d'Ecriiure sainte, — de l'hilologisi sacrée,

— de Liturgie, — de Droit canon, — des Hérésies, des schismes,

des livres jansénistes, des propositions et des livres condamnés,

— des Conciles, — des Ce émoiiies el des rites, -île Cas de con-

science, — des Ordres religieux (/lomnics el femmes), — des

diverses Religions, —de Géographie sacrée et ecclésiastii|ue^-

de. Théologie morale, ascétique et mystique, — de Theoiygie

iJogmali(|ue, canonique, liturgioue, discipiniaire et polémi/'e,

de Jurisprudence civile-ecclésiastique,— des Passions.d;/vertus

et des vices, — d'Hagiographie, - des Pèlerinages r^igienx,-

d'Astronomie, de physique el de météorologie rfVsuies, —
d'Iconographie chrétienne,— de Chimie el de ur-fraiogie reli-

gieuses, — de Diplomaliiiue chrélieiiiie, — de-^'^lf"'^^^ °'^i^
tes, — de Géologie el de chronologie chrélienu<^- ^^ *"' '""* •

Prix : 312 Ir. .lO vol. ont vu le jour.

NOlVEl.LE ENi-YCLoPEUlii THEOL'^ '^l'E contenanl les

DU.TIDNNAIRKS des Décrets ries
^-ngrégations romaines,

— de Palrologie, - de i5iogr;r^-<^ .•l'^-en'"'''* et anu-chre-

tirnne , - des Confrères, _ ^Croisades, - des Missions, -
d'Anecdotes chré'ieune.s -tAscelisme et des invocations a I,

Vierte — des 'ndn' -''Ces. — des Prophéiieset des miracles.—

de Stalisli.:"'
-'eriemie, - d'Economie charitable - des

Perséc' •••"» — Erreurs sociales, — de Philosophie

f,
.• .iqiio, — de Pli\sioloi;ie si'irilujlisle, — des .Apologistes

..ivoloi'laires , — d'Eloquence clirétienne ,
— de LiitcraUire,

id., — d'Archi^ologie, id., — d'Aicliiiecture , de peinture el

de scuiplu:e, id., — de Numisniitique, ii., — d'Héraldique,

id., — de Musique, id ,
— de Paléonlologie, id., — d'illino-

graphie, — des Jl'iimscriU religieux, — d'Ornementation 1*6-

ligiiuse,— de ilotauique, id.,— de Zoologie, xi.,— de Médecine-
praiique, — d'Agri-sjlvi-viii-el-horiiculture, etc.

Prix : 6 fr. le volume pour le soiisci iptenr z l'une de» deux

.^eeii, A'.uisuii, uu m ruis, j.-j. iiuiin^faii, i .ti d iiu i iiaujas

,

Manislas I", Inrgol, Siailer, Wesi, Beauiée, liergier, Gefdil,

Thomas, Honnet, deCrillon, Euler, Delamarre, Caraccioli, Jen-
irfi'.{S, Diihamid, S. l.i;ii:ori, Biilier, Bullet, Vauvenargiies, Gué-
nurd, Blair, De roinpignaii, de l.uc, l'orteus, (iérard, Diessbich,

J»cques, Lamoiirelte, i aharpe. Le loz, Dovoisiu, lie la Luzerne,
Sclimill, Po.vnter, Moore, Silvh. Hellieo, Lingard, Brunati, Mati-

jonl.Perroue, Palej, Dorléaus, Canipien, F. l'éreunès, Wiscu.an,

S CATHOLIQUES AU 15 OCTOl.'UE 1853.

Eu kland, Marcel de Serre», Keilh, Chalmers, Dnpin aîné, Sa
.^ainleté Grégoire \VI, Cattel, Milner, Sahatier, Morris, BolKeni,

Chassav, Lointiroso et Consoni; contenant les apologies de 117

ailleurs répamlues dans 180 vol. ; traduites pour la pln|iarl de»

diverses langues dans lesquelles elles avaient été écrites; re-

produites IN I EGIIALEMI-NT, non par extraits; omrage égale-

nu m nécessaire à ceux qui ne croimi pas, i ceux qui doutent

el à ceux qui croient. 20 vol. in-4">. l'rix : 1211 fr.

DISSERTAI IONS SLR LES DROITS ET LES DEVOIRS
DES E\EOL.IS ET DES PRETRES DANS L'EGLISE, par le

cardinal de la Luzerne. 1 vol. in-4° de 190" col. Prix :8 fr.

HISTOIRE OU CUNCILE DE TRENTE, par le cardinal l'alli-

vicini, piécédée ou suivie du Catéchisme ^l du texte du même
concile, de diverses dissertations sur son autorité dans le inonde

calholiqiie, sur sa réception en France, et sur toutes les objec-

tions protestantes, jansénistes, parlementaires et philosophiques

auxquelles il a été en buue; enfin d'uue notice sur chacun des
membres qui y prirent part. 3 vol. in-4''. Prix : 18 fr.

PERl'Ell ITE DE LA FOI DE L'EGLISE CATHOLIOUE,
par Nn oie, .Arnanld, Renaudol, etc., suivie de la Perpétuité de
la Foi sur la confession auriculaire pa Denis de Saiiile-Matlke,

el des 13 Lettres de Sclieffniacher sur presque toutes les matié-

rescontroversées avec les Protestant»; i vol. ln-4^. Prix : SI fr.

OEUVRES TRES-COMPLETES DE SAlNTETHERtSE, précé-

dée» du portrait de la sainte, du fac-simile de son écriture, de sa

Vie par Ville ore; suivie» d'un grand nombre de lettres inédite»,

de» méditations sur se» vertus par le cardinal Lambruscbini, de
son éloge parUossuel el par Fra Lom» de Léon, du discour» sur le

nun-quiétisme °de la Sainte par Villelore; des OEUVRES COM-
i'LETES de S. Pierre d'Aicantara.de S. Jeau-de-ia-( roix et du
bienheureux Jeand'Avila; formant ainsi un font bien coniplel delà

plus célèbre Ecole ascétique d'Espagne. 4 vol. in-4'. Prix : S4fr.

CATECHISMES philosophiques, polémiques. Historique», dog-
matique», moraux, disciplinaires, canoniques, iiratique», ascéti-

ques et mystiques, de Fèller, Aimé, Schellmacuer, Rohrbaeber,
PeJ, Lefraiii;/ii», Alleu, Almevda, Fleury, Pomey, Bellarniin,

Mensy.Ciialloner, Gother, Snrinel Olier. i vol. in-4<'. Prii'13 fr.

PR'AILECI I0NL8 THEOLOGIE* , de PEHRONE, i foris vol.

in-4°. Prix : H fr.

'.4ÎUVRES THES-COMPLETES DE DE PRESST, évêqne de
Boulogne. 2 vol. in-4°. Prix : 12 fr.

OEUVHES DU COMTE JOSEPH DE MAISTRE, 1 faible vol.

in-i". Prix : 5 fr.

MONUMENTS INEDITS SUR L'APOSTOLAT DE SAINTE
MARIE-MADELEINE EN PROVENCE, el sur les lutres apôtre»
de celte contrée, S. Lazare, S. Maximiu,Sle M irthe el les

sainte» Maries Jaccbé el Salomé, etc., par M. Paillon, de Sl-
Sulpicp, 2 fons vol. 10-4° enrictiis de 300 gravures. Prix ; 20 fr.

OEUVRES COMPLETES DEMI AMBOLl!G,augiii..'jtées de plu-

sieurs traités inédis. annotées parH.Foisset, 1 vol.in-b''.Pf,7fr.

COURS COMPLET D'HISTOIRE ECCLESlAsTlyUE, 23 vo',

ia-4°. Prix : 150 fr. Les 4 premiers vol. ont paru.

I.UCll FERRARIS l'JlOMPTA BIBLIOTIIECA. Canonica.ju-

ridica, moralis, ibeologica, etc., 8 toi. in-4''. Prix : ^0 Ir. 4 vol.

ont paru.

MANUEL ECCLESIASTIQUE ou REPERTOIRE ofTrai.t, par
ordre alphabétique el en 640 pages blanches à 2 colonnes, tout

auiani de titres avec divisions et sous-di\isioiis, sur le dogme, la

morale et la discipline; ouvrage à l'aide duquel il est impossible

de perdre désormais une seule bonne peusée, soil qu'elle sur-

vienne en classe, à l'église, eu voyage, dans le monde, la conver-
sation, la lecture, etc. 1 vol. relié, in-fol

,
prix:6fr.

On peut demander tous ces volumes reliés Le prix de la re-
liure est de i tr. ou dé 1 fr. 75 c. pour les iii-t°; de 1 tr. 10 c.

ou de 1 fr pour les in 8°. Dan» le premier cas, elle est pleine
;

dans le second elle est mi-pieine.

Le onzième exemplaire d'un même ouvrage est donné pour
pr me it celui qui en pend dix ensemble ou successivemeni.

Les souscripteurs à 20 vilumes à la fuis, parmi les ouvrages
ci-dessus, jouissent, EN FRANCE, de quatre avantages : le pre.
mier est de pouvoir souscrire sans allranchir leur lelue de'
»oi«ir)p(io/i ; le second est <le ne payer les volumes qu'apns leur
arrivée au chef-licu d'arrondiss ment ou u'èvèi hé; le iroisième
est de lecemir les ouvraK' s liaiico chez noire corre>poi)daui uu
le leur, ou d'être remboursés du port; le quanième esi de ne
verser les fonds qu'a leur (l'opre oomicile el sans irais.

CnEMIN DE CIlULV ma};iiili,pie et itrandio-e, haiii de 1

[nèireli2 centimèlres, l.ir.:ede I n.èlreôOceniiinèlres; peint en»
tièremeiit sur loile, il rinnlu et à la main, par des ariistes de
mérile; avec cadres en bois, tout neiils e de 17 renlimèires
de largeur sur 12 cent d'. pi ssenr.don's a l'huile LVinballige,
le 'port, la perception îles fonds, les ct(ass.s, les conlons, les

pilons et les anneaux sont aux frais du \ en leur. Prix ; ISliOlr.

Autres Cliemim de Croix, en lom ^elnblables aux premiers,
sauf les dinu usions qui sont de 127 ceid. sur 108, prix : 800 fr.

CANO^S DAUTEl., pour les Morts, en leuilles, noir, 7 ir
;

id., colorié''», 15 fr.; id.; sur carton, fond i;oir, 12 ir.; id. co'ri-

riées, lit fr. — id. avec radies noirs, sujet uoir, 45 Ir. ; id., sujet
colorié. 5.^ fr. — id., avec cadres dorés, extra-riches, sujet noir,

!53 fr ;id colorié, (>0 fr.— Canons d'auiel, pour la SainieVi. ige,

6 Ir. — 10 fr.— 12 Ir. — Ui Ir. — 44 fr.— 50 fr. — 54 fr — !;7 ir.

'>zr^^.54^v^^^Lxî^x^iX.^1K^'






